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SUIVI  D'UNE  BIOGRAPHIE  DES  PLUS  CÉLÈBRES 
NATURALISTES. 
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aux  artistes,  aux  manufacturiers ,  et  à  tons  ceux  qui  ont  intérêt  à 
connottre  les  productions  de  la  naturt,  leurs  caractères  générique! 
et  spécifiques,  leur  lieu  natal,  leurs  propriétés  et  leurs  usages. 
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M lACATOTOTL.  (  Ornîth.  )  Voyez  Maizi  au  t.  XXVIII  de 

ce  Dictionnaire ,  et  ravant-dernîer  alinéa  du  mot  Manakin  , 
pag.  490  du  même  volume.  (Ch.  D.) 
MIARINA,  MIAROLA.  (OrnUh.)  Ces  noms  sont  donnés 

au  friquet ,  espèce  de  fringille  dans  quelques  parties  du  Pié- 
mont. (Desk.) 

MIASPHON  {BotJ)j  nom  grec  ancien  du  clclume  j  cyclamen  j 
selon  Ruellius  et  Mentzel.  (J.) 

MIASZIUS.  (  Mit».  )  Nous  ne  savons  pas  quelle  est  la  per- 
sonne qui  a  cru  avoir  ajouté  à  Thistoire  du  calcaire  magnésien 

trouvé  par  Pallas  aux  environs  de  Miaska  en  Sibérie,  en  lui 

assignant  un  nom  et  l'appelant  miaszite  j  mais  il  faut  avouer 
que  c'est  plutôt  nuire  à  la  science  que  de  lui  faire  faire  des 
progrès,  de  la  surcharger  ainsi  d'une  nomenclature  sans 
bornes  et  de  donner  des  noms  spéci6ques  à  des  variétés  qui 

différent  entre  elles  uniquement  par  le  lieu  d'où  elles  viennent» 
(Voyez  Chaux  carbonatéb  MACNésipisRB.) 

Cette  espèce  a  déjà  presque  autant  de  noms  qu'il  y  a  de  lieux 
où  on  l'a  trouvée  :  gurofiariy  de  Gurof,  mienhitey  de  Miémo, 
ensuite  conile ,  piorite ,  etc.  (B.) 

MIAULARD.  {Ornith»)  On  donne,  sur  plusieurs  côtes  ma- 
ritimes ,  le  nom  de  gros  miau}ard ,  au  goéland  à  manteau  gris , 

larus  glaucus  ,  Gmel.;  et  le  nom  de  miaules  ou  miauleurs  s'ap- 
3i.  1 



«  MÎB 
plique  en  général  aux  mouettes  et  aux  goélands ,  à  cause  de 

leurs  cris  reaienblana  amx  miaulemena  d^un  càat.  (Ch.  D.) 
MIBIBAL.  (0of.)  Vojei  Liane  mibibau  (J.) 

MIBIHUÉ  (Bol.) ,  nom  caraïbe ,  cité  par  Surian ,  de  l'igname  9 
dio5core«  «oliVo*  (  J.) 

MIBIPL  {Boi.)  Surian,  dans  son  catalogue  imprimé  par  Le- 
mery  y  cile  sous  ce  nom  un  haricot  des  Antilles,  nommé  aussi 
pois  de  Boaavie ,  dont  la  graine  esl  noire  arec  une  tache 
bUneht  à  TomlnUc.  (J.) 

MIBORA.  {Bat.)  Palisot  de  Beaurois,  AgrasLy  p.  29 ,  USj 

t.  4 9  donne  ce  nom,  d'après  Adanson,  à  un  genre  formé  arec 
Fagrosiis  wùmima  de  Linavus.  Ce  genre  a  été  aussi  nommé 

àiMippia  par  Smith ,  stmrmia  par  Hoppe,  ehamagrostis  par  Bor- 

khaiiseii>  Schrader,  etc.»  et  c*est  sous  ce  dernier  nom  que 
BOUS  en  arons  parlé,  yoI.  VIII,  p.  S5.  (L.  D.) 

MICA.  (Af  ÎA.)  Le  nom  de  mica ,  ou  plutôt  son  adjectif  micacé , 

m  été  donné  k  plusieois  sobstnnces  tré»-différentes  entre  elles 
et  très-différente*  du  aica«  mais  qui  ont  arec  ce  dernier  mi- 

néral la  propriété  commune  de  se  présenter  sons  forme  de 

paillettes  ou  de  lamelles  minces  «souvent  flexibles  et  très-briî- 

Untes»  C*est  cette  propriété  de  hriUer  qui  leur  a  fait  donner  le nom  de  mica  et  de  micacé*  Ainsi  : 

Le  fer  micacé  est  du  fer  nligiste  lamellaire.  M.  Mohs  a  féné- 
mlîsé  cette  expression  et  donné  le  nom  de  mica  (glisaur)  à 

nn  ordre  entier  de  minéraux  qui  n*ont  de  commnn  entre  eux 
^ne  d^avoir  de  Védat,  de  ne  présenter  qn^nn  seul  dirage  tnes- 
art,  etc. 

Ix  nuca  tmMort  est  nn  minerai  de  enivre  et  nn  nuLnécai  d'n« 
fane  snivant  la  forme  qne  ce  minénlo^giste  lui  attribue. 

Le  mic0  de  cQhaU  est  le  cnbnit  arsenialé. 

Lt«Ma  dc^estdttftvpbuMpiàaté^et  nom  du  âer  nltgisle.     . 
Lr  Rica  dkgntfkite  est  le  graphite. 
Le  mica  de  èj^e  prtsauHtùjice  est  le  tftic  »  et  Le  iuin&  de  txXc 

rhomi^djriqtte  est  l«r  mic^  prvptfement  dit. 
Lr  mieuk  perU  [pACoU  ̂ tre  une  vwètè  du  mi^na  rèoflabvidal 

qtù  se  rapporte  prQb^ftKemeat  ̂   d^itpres  ce  caractère  «  a  nocre 
■uca  aM^nêùen.  ̂ ^) 

MIC.\.  (Mùu^  Cest  nn  miaènil  qui  se  p^r^m^nte  ordinaire- 



MIC  5 
teent  eo  lames  on  lamelles  minces ,  brillantes ,  flexibles  et  élt»^ 

tiques,  ou  qu'on  peut  toujours  réduire  à  cet  état. 
Lemicaest  une  des  substances  les  plutf  répandues  à  la  surface 

du  globe.  Cen*estpas  cependant  une  de  celles  qu'il  soîtleplus 
facile  de  caractériser  par  des  propriétés  essentielles.  Les  miné- 

raux dont  nous  allons  faire  Thistoire  sous  ce  nom  appartiennent 
très-probablement  &  des  espèces  différentes;  mais  comme  il 

n*est  pas  possible  de  trouver  des  caractères  précis  pour  les  sépa- 
rer, nous  ne  nous  croyons  pas  encore  en  droit  de  diviser  ce 

minéral  en  plusieurs  espèces  qui  puissent  être  établies  d'après 
les  règles  d'une  spécification  rigoureuse. 

Nous  allons  traiter  du  mica  d'abord  d'une  manière  générale; 
nous  essaierons  ensuite  de  réunir  ses  variétés  en  groupes, 

d'après  leur  composition  et  leurs  propriétés  optiques. 
Caractères  physiques, — Le  mica  a  une  structure  très-laminaire 

dans  un  sens.  Ces  lames  sont  susceptibles  de  se  subdiviser  en  une 

Multitude  d'autres  lames  extrêmement  minces,  très-flexibles, 
très-élastiques.  Il  se  divise  au  contraire  plus  difficilement  et 
avec  beaucoup  moins  de  netteté  dans  le  sens  perpendiculaire 
aux  lames. 

Cette  dernière  division  donne  des  prismes  droits  rhomboï- 
daux  de  120  et  6q  degrés  dans  lesquels  le  côté  de  la  base  est 
à  la  hauteur,  suivant  HaUy,  à  peu  près  comme  3  est  k  H,  Ce 

célèbre  minéralogiste  regarde  ce  solide  comme  la  forme  pri- 
mitive du  mica,  et  les  observations  de  M»  Biot  donnent  des 

résultats  confirmatifs  de  cette  opinion. 
La  dureté  ordinaire  du  mica  est  intermédiaire  entre  celle 

du  gypse  et  celle  du  calcaire  spathique;  mais  en  agissant  avec 
une  certaine  adresse,  et  employant  les  afêtes  des  lames,  on 

parvient  quelquefois  à'ràyer  le  verre ,  et  même  lé  quarz. 
(DeBouenon.) 

Sa  pesanteur  spécifique  varie  entre  2,65  et  2,93,  et  ces  dif- 
férences pourroient  bien  être  en  rapport  avec  les  différences 

d'espèces. 
Il  est  transparent  avec  un  éclat  ordinairement  vitreux.  Il 

présente  alors  des  couleurs  très-différentes  l'une  de  l'autre  , 

telles  que  le  vert  et  le  rouge ,  suivant  qu'on  regarde  à  travers 

la  base  des  prismes  ou  à  travers  les  pans ,  c'est-à*dire ,  parallè- 
lement ou  perpendiculairement  à  l'axe.  (De  Botjn:NON.]Lemica 
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aplussouvent  un  éclat  perlé,  et  quelquefois  métallique.  Quelle 
que  soit  sa  couleur ^  sa  poussière  est  grisâtre. 

'    Il  a  la  réfraction  double  répulsive  et  triple  de  celle  du 
quarz..(BjQT.) 

Il  acquiert  par  le  frottement  l'électricité  vitrée.  (Hadv.) 
Caractères  chimiques,  —  C'est  par  leur  composition  que  les 

micas  différent  beaucoup  entre  eux.  Les  principes  constans 

sont  la  potasse,  l'alumine  et  la  silice;  le  principe  variable  est 
Im  magnésie.  Nous  donnerons  la  composition,  exacte  de  chaque 

groupe  de  variétés  à  Tarticle  de  chacun  d'eux» 
Le  mica,  exposé  seul  a  l'action  du  feu  de  chalumeau,  fond 

avec  plus  ou  moins  de  difficulté  et  suivant  les  variétés ,  en  un 

émail  blanc  lorsqu'il  étoit  lui-même  sans  couleur,  et  gris  ou 
même  verdâtre  lorsqu'il  étoit  coloré. 

VAAiéTé    DB    FORMES. 

Le  mica,  quoique  toujours  formé  par  voie  de  cristallisation , 
présente  rarement  des  formes  nettement  déterminables.  Parmi 

les  cinq  variétés  que  décrit  HaUy,  nous*  choisirons  les  sui- 
vantes : 

1.  Mica  primitif.  —  En  prismes  rhomboïdaux  toujours  fort 
courts. 

2.  Mica  binaire,  -*  Ce  sont  des  lames  rectangulaires  qui  par 
leur  superposition  donnent  des  parallélipipèdes. 

3.  Mica  prismatique,  —  En  prismes  hexaèdres  réguliers  très- 

courts  :  ces  prismes  quelquefois  superposés  l'un  sur  l'autre 
yont  en  diminuant  de  grandeur,  et  présentent  l'ébauche 
d'une  pyramide  à  six  faces.  Le  mica  prismatique  conduit  à  la 
variété  nommée  par  HaUy,  bibinO'Onnulaire ,  qui  est  le  prisma- 

tique dont  les  arêtes  des  bases  sont  retnplacées  par  des  facettes. 
On  cite  le  mica  cristallisé  régulièrement  dans  les  granités 

des  environs  de  Hau^ackera  prés  de  Heidelberg,  à  Zinnwald 
en  Bohême,  à  Fargas  en  Finlande;  à  la  Som^ma  au  Vésuve ,  les 

cristaux  y  sont  très-petits  >  mais  très-nets  ;  à  la  Martinique  ;  sur 
les  bords  du  lac  de  Laach  ̂   à  Frascati  près  Rome,  et  à 
Germaatown  en  Pensylvanie. 

VARléxés    DE   STAVCTURE. 

Sous  le  rapport  de  la  structure  le  mica  offre  d'autres 
variétés.  . 
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1.  Mica  hémisphérique  (Mica  teatacé.  H.). 
En  calottes  de  sphère  composée  de  lames  courbes*  Il  est 

tantôt  d'un  blanc  d'argent  et  tantôt  d'un  gris  d'acier. 
Cette  courbure  des  lames  dans  un  cristal  est  particulière  au 

mica  et  diffère  de  toutes  lesautres  courbures  qu'onpeutobserver 
sur  les  faces  des  cristaux ,  tels  que  le  diamant ,  le  calcaire  lent, 
le  fer  spathique,  le  cuirre  phosphaté,  etc.  Dans  ces  minéraux 

ce  sont  les  faces  des  cristaux  qui,  au  lieu  d'être  planes,  sont 

convexes  on  même  contournées ,  mais  les  Joints'  restent  quel- 
quefois parfaitement  plans. Des  décroissemens  qui  suivent  une 

marche  particulière  .et  qUe  nous  avons  expliquée  en  son  lieu, 
sont  la  cause,  quelquefois  même  visible,  de  cette  courbure; 

mais  dans  le  mica  c'est  tout  une  autre  structure  et  tout  une 
autre  cause.  La  variété  hémisphérique  né  peut  être  ramenée 

à  aucune  variété  de  formes;  ce  sout  les'  lames  elles-mêmes 
de  la  masse  du  mica  qui  sont  courbes  et  qui  présentent  même 

les  courbures  très-régulières  d'une  portion  de  sphère.  Ces  lames 
s^emboîtent  l'une  dans  l'autre  et  sont  parfaitement  concentri- 

ques; c'est  donc  une  véritable  courbure  des  lames  et  un 
exemple  remarquable  d'une  substance  minérale ,  limitée  par 
une  surface  courbe,  c'est-à-dire  par  une  forme  qui  est  gêné* 
ralement  propre  aux  corps  organisés. 

Ce  mica  est  engagé  dans  une  roche  granitique,  à  felspath 
souvent  rougeâtre.  Il  se  présente  quelquefois  sous  la  forme  de 
pyramides  convergentes  à  six  faces,  composées  de  lames 

courbes ,  très-séparables  et  parallèles  aux .  bases  qui  sont  tou- 
jnurs  convexes. 

On  cite  particulièrement  cette  variété  en  Suède  dans  la 
Dalécarlie.  . 

2.  Mica  Jilamenteux, 
Il  est  généralement  en  lames  rectangulaires  superposées  et 

divisibles  en  filamens  déliés  comme  ceux  de  l'amiante. 

Il  en  vient  des  montagnes  d'Irleutsk ,  sur  les  bords  du  lac 
Baikal;  on  le  trouve  aussi  dans  rAmérîque  septentrionale  à 
Bowdouisham  et  à  Topsham  dans  le  Maine. 

3.  Mica  Jlabelliforme  (  Mica  Jleuri  des  minéralogistes  alle- 
mands). 

£n  longs  rayons  composés  de  paillettes  et  divergens. 
Il  est  engagé  dans  un  granité  à  grandes  parties  de  quarz  et 
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âe  felspath.  On  Vahscrve  ainsi  sur  la  route  de  Bagnéres  à 

Tiirbesi  en  Hongrie;  près  Waiestown  dans  les  États-Uuîs. 
4«  Miea  foliacé  (vulgairement  talc  de  Moscoi^ie  ). 

£q  grandes  lames  ou  feuilles;  on  en  cite  qui  ont  jusqu^à  un 
aaètre  de  côté;  elles  aont  rares  de  cette  dimension,  mais  on 
cm  voit  souvent  de  a  à  3  décimètres. 

Ce  mica  vient  principalement  du  gouvernement  d'Irkutsk 
to  Sibérie  j  dans  les  environs  de  Nildtsk  et  du  lac  Baikal  ;  on 
lÂ  trouve  aussi  à  Bahar  dans  Tlnde ,  à  Zwiesel  en  Bavière ,  etc. 

5.  Mica  éeailleux* 

En  paillettes  disséminées  ou  aggrégées. 
6.  Mica  puWirulenL 
En  petites  pailltttei  disséminées  dans  des  terrains  meubles. 

Toutes  ces  variétés  sont  ausceptibics  de  présenter  des  cou- 
leurs asset  nombreuses ,  d\in  éclat  tantôt  vitreux  et  tantôt 

■létâlloSdt.  On  peut  distinguer  plus  particulièrement  : 

•  Le  inîe*  /aane  d*or  (vulgairement  or  de  ehai). 
Le  micajaif ne  ci/roi% ou  fftrdàtre ,  en  prismes  à  six  pans,  près 

West^Farmet  dans  le  pays  de  Ne\v-Yorek. 

Le  mîea  ftiane  d^argtnt  (vulgairement  n^gtmt  de  chai). 
Le  mica  «erdilrc  d'un  vert  foncé  ou  pile»  mais  quelquefois 

tfès  beau  et  approchant  de  celui  de  l*émeraude  :au  Vésuve; 
dam  la  colline  de  Chesnut  près  Chester»  et  dans  FEtat  de 
BrttBsmek  aux  États-Unis* 

Le  mtea/ouiiâlre^  dVin  lauae  de  bronae.. 
Le  mii^i  tnoi<2lre«  Il  vient  principalement  à  Gosben  dans  le 

llasaacbuaels,  et  a  Woodburydans  le  Connedicut.  (Gib8s.> 

Le  mica  rottgeàtrty  d'un  rouge  presque  nacarat;  de  la  vallée 
dWoste»  Ces  deux  variétés  renferment  souvent  du  manganèse. 

Le  auca  kmmàtrt*  Ces!  un  des  plus  commuas. 

Le  mtca  nmràhtk  C*est  presque  touiours  un  bmn  ou  vu 
veet  trèft-fbncé.  On  eu  rite  de  cette  couleur,  en  prismes  à  six 
pana  de  six  pouces  de  diamètre  «  près  des  fbrges  de  Munro . 

daiM  les  HîgblanJa»  £lal»4ruis  d* 
VAa&Kiiis  raiNCirAL  s». 

TTn  rimsid^fonl  le  mica  sous  un  autre  point  de  vue.  nous 
ht  Aviser  en  Icoàs  varitrtés  priuci|^ales  qui  pourroîeut 
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bien  être  la  touche  d'espèces  distinctes,  an  moins  pour  deux 
d'entre  ̂ es. 

I**  variété.  Mica  alub^ineux. 

Éclat  vitreux  I  non  attaquable  par  Tacide  sulfurique. 
Deux  axes  de  polarisation  répulsive  »  Tun  perpendiculaire 

k  la  surface  des  lames,  Tautre  parallèle  aux  lames ,  perpendi- 
culaire au  premier  et  parallèle  aux  petites  diagonales  des 

rhombes*  (Biot.) 
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.-  .On  peut  donc  rapporter  à  cette  variété  principale  : 

Le  ndca  foliacé  de  Sibérie  et  le  mica  argentin  de  Russie  ; 

Le  mica  rpse  de  Mass^chusets  dans  les  États-Unis  d'Amé- 
rique, qui  a  la  plus  grande  ressemblance  par  sa  couleur  et 

son  aspect  avec  la  lépidolithe,  et  qui  renferme,  outre  les 
substances  indiquées  plus  haut  : 

Eau       3,2$ 

Manganèse       1,0 

Xe  mica  en  grandes  feuilles  du  Couserans  dans  les  Pyrénées  ; 
Celui  des  environs  de  Philadelphie; 

Le  mica  du  Zinnwald  en  Bohème ,  dont  Pangle  de  compensa- 

tion est  de  a5  degrés,  et  qui  renferme  jusqu'à  ao  pour  1 00  de  fer. 
Il  est  cependant  transparent  et  n'a  pas  d'action  sensible  sur 
Taiguille  aimantée ,  ce  qui  prouve  que  le  fer  y  est  dans  un 

état  de  combinaison  intime  ;  mais  lorsqu'on  l'a  exposé  à  l'action 
du  feu,  il  devient  rougeàtre ,  prend  un  aspect  métallique ,  et 

acquiert  une  action  trés-puissante  sur  l'aiguille  aimantée. 
Le  mica  d'Arendal  en  Norwége. 
Le  mica  hexagonal  du  Saint-Gothard* 
Le  mica  verdàtre  du  Mexique. 

n.*  variété,  —  Mica  magnésien. 

Eclat  onctueux,  facilement  attaquable  par  l'acide  sulfu- 
rique  bouillant» 

Uç  seul  axe  de  polarisation  répulsive  perpendiculaire  à  la 
surface  des  lames. 

n  renferme  constamment  de  la  magqésie. 

ANALYSES  de  divers  micas  magnésiens. 
!^^ ^esas 

M1GA8. Potas. Alum. Magn. Silice. Fer. 
Chaux et  mang. Eau. Perte. Auteurs. 
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Ses  eicemples  et  sous-variélés  sont  moÎDS  nombreux  que 
dans  le  précédent;  on  y  rapporte  :  < 

Le  mica  noir  foliacé  de  Sibérie  j  inalgré  dés  différences 
asses  notables  dans  sa  composition  :  il  fond  très-difficiiement 
au  chalumeau. 

On  croit  aussi  pouvoir  y  rapporter  le  mica  yert  cristallisé 
de  la  Somma  au  Vésuve. 

Le  mica  cristallisé  verdàtre  de  Ceilan. 
Le  mica  vert  du  Groenland* 

Le  mica  rouge  du  Piémont. 
Le  mica  volcanique  des  bords  du  Rhin. 

Le  mica  rectangulaire  verdàtre  de  Topsham,  dans  les  Etats- 
Unis  d'Amérique. 

Il  reste  beaucoup  d'exemples  ou  de  sous-variétés  qui,  n'ayant 
pu  être  examinés  sous  les  rapports  précédens,  ne  peuvent 

encore  être  rattachés  à  aucune  de  ces- deux  variétés  princi* 

pales  9  et  c'est  une  des  considérations  qui  empêchent  d'établir 
dans  les  micas  les  divisions  spécifiques  qu'une  connoissance 
plus  complète  de  ces  miinéraux  réclamera  peut-être  un  jour* 

III.*  variété»  —Mica  lépidouths. 

Quoique  cette  variété  puisse  un  jour  être  considérée  comme 

l'une  des  deux  précédentes  à  l'état  presque  massif,  et  proba- 
blement rapportée  à  la  première,  nous  en  traiterons  cepen- 

dant d'une  manière  particulière*  en  la  réunissant  aux  micas; 
mais  en  ne  l'attribuant  définitivement  à  aucun  des  deux  en 
particulier. 

Le  mica  lépidolithe  se  présente  en  masse  composée  de  pail- 
lettes brillantes.  Ces  masses  sont  assez  tenaces,  mais  tendres, 

translucides. 

Les  lamelles,  examinées  séparément ,  ont  la  forme  et  les 

autres  propriétés  physiques  du  mica  (i) ,  elles  sont  très-fu- 
sibles avec  boursouflement  en  un  verre  limpide.  La  lépidolithe 

est  généralement  composée  comme  le  mica  al  um  in  eux. 

(i)  M.  le  comte  de  Bournon  qui  considère  la  lëpidolithe  comme 
une  espèce  différente  des  micas,  lui  attribue,  pour  forme  ordinaire  , un 

prisme  hexaèdre,  droit  et  régulier.  Il  lui  reconnoit  la  môme  dureté  que 

ie  mica;  mais  il  fait  remarquer  qu'elle  en  diffère  par  sa  grande  fusibilité. 
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ANALYSES  de  diwers  micas  lépîdolithe* 

Micas 

lépiâolitKes. 
Potat. Aluni. Magn. Silice. 

FfV. 
Mang. 

Litk. ChaHX. Auteurs. 
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36  6i di  60 1  5o Uisioger. 

La  lépidolithe  offre  direrses  yariétés  de  couleurs  :  la  plus 

commune  et  la  première  qu*on  ait  coanue  est  : 
JLa^ioio^re»  d'un  violet  pâle  et  offrant  la  teinte  du  lilas.  Ses 

parties  sont  asses  fines ,  ses  masses  sont  asse^  denses  et  assez 

homogènes  pour  être  susceptibles  d'être  façonnées  en  objets 
d'ornement  et  de  recevoir  un  poli  assez  agréable.  On  Ta 
trouvée  d'abord  dans  la  montagne  de  Gradisko,  prés  Rosena 
en  Moravie,  puis  k  Pfitsch  en  Bavière. 

Les  autres  variétés  sont  : 

La  rougeâtre ,  d'un  rouge  sale. 
La  jaunâtre ,  d'un  jaune  quelquefois  doré. 
La  verdâtre,  d'un  vert  pâle  et  sale. 
Ces  variétés  se  sont  rencontrées  à  Chanteloube  près  Limoges  ; 

dans  l'île  d'Elbe  avec  un  felspath  laminaire  ;  en  Suéde ,  dans 
la  pétalite  ;  en  Ecosse ,  sur  les  bords  septentrionaux  des  Loch 
fine  et  Loch  levane ,  et  près  de  Dalmally. 

Elles  forment,  dans  le  granité  de  ces  endroits,  de  petites 

masses ,  ou  peut-être  des  fiions  qui ,  malgré  la  tendreté  de  la 
pierre ,  résistent  mieux  que  le  granité  à  la  décomposition , 
suivant  M.  Altuaud. 

Gisement,  —  Le  mica  est,  comme  nous  l'avons  dit,  un  des 

minéraux  'les  plus  abondamment  répandus  dans  la  nature  ; 
mais  il  se  présente  presque  toujours  disséminé  dans  les  roches , 
rarement  implanté  )  et ,  dans  ce  dernier  cas ,  on  remarque 
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qu'il  eU  ordinairement  implanté  sur  le  tranchant  des  lame««  11 
ne  se  rencontre  jamais  en  masse  proprement  dite,  mais  seule* 
ment  en  petits  amas  ou  rognons  qui  constituent  la  variété  que 
Ton  rient  de  décrire  sous  le  nom  de  lépidolithe* 

Il  entre  ou  comme  partie  constituante  et  même  domioan  te  d« 
certaines  roches  quisontle  micaschiste,  le  gneiss,  lesphyllades 
pailletées,  ou  comme  parties  simplement  essentielles,  mais 
non  dominantes,  comme  dans  le  granité,  Thyalomicte ,  les 
phyllades  qui  sont  considérés  par,  quelques  minéralogistes 

comme  des  pâtes  de  mica,  le  cipolin  ,  la  leptinite,  le  psam- 
mite ,  le^  macigno. 

Le  mica  se  trouve  dans  tous  les  terrains ,  et  dans  presque 

tous  il  paroft  avoir  été  formé  plutôt  que  transporté.  Ce« 

pendant  il  n*est  évidemment,  dans  sa  position  originaire,  que 

dans  les  terrains  primordiaux,  et  notamment  dans  les  roches' 
de  cristallisation  de  ces  terrains.  Il  fait,  comme  on  yient  de 
le  dire,  parties  constituantes  des  roches  qui  les  composent,  les 

granités ,  les  gneiss ,  les  micaschistes ,  les  hyalomictes  ;  c^est 
presque  uniquement  dans  ces  terrains  qu'on  le  trouve  cristal- 

lisé régulièrement ,  et  implanté  dans  les  cavités  peu  étendues 

qu'on  y  observe.  C'est  surtout  avec  le  quarz  qui  accompagne 
l'étain,  leschéelin  calcaire,  les  tourmalines,  les  topazes,  les 
béryls ,  etc.,  qu'il  se  présente  ainsi. 

Au-delà  de  ces  terrains,  il  ne  se  montre  plus  qu'engagé  dans 
certaines  roches,  tantôt  abondamment,  tantôt  plus  rarement 
en  petites  paillettes  disséminées. 

Ainsi  les  terrains  transitif^  n'en  présentent  guère  de  cris- 
tallisés que  dans  les  protogynes  et  les  cîpolins  qui  leur  ap- 

partiennent ,  et  encore  est-il  souvent  douteux  que  ce  soit  du 

mica;  c'est  plus  ordinairement  du  talc.  Les  autres  roches  qui 
composent  ces  terrains  ,  ou  n'en  renferment  pas ,  ou  le  ren- 

ferment disséminé ,  tels  sont  les  phyllades  pailletés ,  et  sur- 
tout les  traumates  schistoldes. 

Le  mica  devient  beaucoup  plus  rare  dans  les  terrains  de 

sédiment  inférieurs  et  moyens.  On  ne  le  voit  dans  ces  ter- 

rains qu'au  milieu  des  roches  arénacées  quilcurappartiennent, 
qu'on  désigne  géologiquement  par  les  noms  de  grès  rouges, 
e  t  qui  sont  des  arkoses ,  des  macignos ,  des  psammites  micacésé 

Le  mica  est  encore  plus  rare  dans  les  terrains  de  sédiment 
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moyens,  c'est-à-dîre,  au  milieu  des  terrains  jurassiques  et 
crayeux,  que  dans  les  terrains  alpins.  Cependant  il  se  pré- 

sente jcn  petites  paillettes  disséminées  dans  cette  craie  infé- 
rieure que  nous  avons  désignée  ailleurs  sous  le  nom  de  craie 

tufau. 

11  est  encore  assez  rare  dans  certains  terrains  de  sédiment 

supérieurs,  et  après  s'être  montré  quelquefois,  mais  bien  rare- 
ment, dans  la  formation  de  Targile  plastique,  il  di^aroît,  on 

peut  presque  dire  entièrement,  des  roches  de  calcaire  gros- 
sier, des  manies  argileuse  et  calcaire ,  du  gypse  ̂   et  même  des 

grès  qui  forment  une  masse  très-puissante  entre  les  argiles 

plastiques  inférieures  au  calcaire  et  les  grès  ou  sables  supé- 

rieurs au  gypse.  C*cst  dans  ces  sables  de  formation  si  nouTelle  , 
puisqu'ils  font  partie  de  FaTant-demière  écorce  du  globe, 
que  se  présente  de  noureau  le  mica  en  paillettes,  souyent 

fort  petites  ,  mais  très -distinctes  et  quelquefois  très-abon- 
dantes :  on  ne  peut  dire  si  elles  résaltent  de  la  destnictioo  des 

roches  plus  anciennes,  arec  lesqfuelles  elles  s*étoient  formées, 
ou  si  elles  ont  été  placées  par  roie  de  transport ,  on  formées 
par  cristallisation  confuse  dans  ces  sables  et  grès  nonreanx.  La 
première  idée  paroit  la  plus  simple,  on  pourroit  presque  dire 

la  plus  naturelle;  mais  elle  est  sujette  à  de  nombreuses  dif- 

ficultés qu'il  n^est  pas  de  notre  sujet  d^aborder  :  ce  qn*il  y  a 
de  certain,  c*est  que  l'action  cristalline  des  roches  cxistoit 
encore  après  le  dépôt  des  sables  qui  renferment  dn  mica  « 
ce  que  prourent  les  nombreux  cristaux  de  calcaire  et  de  quan 

qui  tapissent  les  aeuUèrcs  et  autres  roches  des  terrains  d'eau 
douce,  supérieurs  à  ces  grès. 

Les  sables  rougeitres  et  blancs  des soauiels  de  Meodon ,  et 
de  presque  tous  les  plateaux  sapérievis  au  gypse  des  enrirons 
de  Paris  «  ceux  des  enTÎrons  de  Fe«cherolics  on  de  Versailles 

sur  la  pente  du  plateau  des  Alluets,  contiennent  vne  grande 
quantité  de  mica.  11  est  même  si  abondant  dans  ce  dernier 

lieu  «  qu*oo  Textrait  par  le  laTage  du  saMe  arec  lequel  il  est 
aacléy  pour  le  rendre  aux  papetieis  de  P^rb  comme  propre  à 
mettre  snr  récriture. 

Les  psaauûtcs  molasses  de  la  Suisse  et  d*aatres  parties  «le 
rEurope^  qui  appartiennent  à  cette  formation  .  contiennent 

n  le  mica  qui  paroît  lui  être  propre. 
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Le  mica  est  rare  dans  les  terrains  trappéêns  et  dans  les 

terrains  pyrogénes,  surtout  dans  les  terrains  pyrogénes  ac- 
tuels. -Cependant  il  sy  montre  dans  des  circonstances  et  sous 

des  aspects  trés-dififérensr 

On  le  voit  dans  les  vakites  en  grandes  lames  d'un  brun 
bronzé ,  presque  métallique  j  et  c'est  sa  couleur  la  plus  habi- 

tuelle dans  ces  sortes  de  terrains.  Dans  ce  cas,  il  paroît  avoir 
été  formé  ailleurs,  arraché  du  lieu  de  son  origine ,  et  enve- 

loppé dans  ces  roches  sédimentenses*  ' 

•  Il  se  montre  en  petites  paillettes  'brunes  et  d'aspect  mé- 
tallique, disséminées  assez  également  dans  les  trachites  et 

les  domites.  On  peut  encore  admiettre  ici  qu'il  y  a  été  placé 
par  voie  de  transport,  mais  cette  cause  ne  peut  s'appliquer- 
à  deux  circonstances  da  mica  dans  les  terrains  volcaniques.- 

La  prenùére  concernele  mica  vert  dont  leslames  sont  réu- 
nies en  peûts  prismes  hexagones  implantées  dans  les  cavités  de 

ces  fragmens  de  roches  éparses  avec  une  si  grande  abondance 

au  pied  de  cette  partie  du  Vésuve  qu'on  appelle  la  Somma. 
Le  miea  y  est  bien  certainement  îormé  par  voie  de  cristalli- 

sation ;  mais  ces  roches  sont-elles  d'origine  volcanique  ?  C'est 
ce  qui  est  peu  probable,  et  même  le  plus^rand  nombre  des 
géologues  les  regardent  comme  ayant  appartenu  aux  terrains 

dans  lesquels  est  situé  le  foyer  volcanique  et  où  s'est  déve- 
loppée sonjactioo. 

La  seconde  circonstance  est  sans  aucun  doute  absolument 

volcanique.  Le  mica  noirâtre  avec  un  éclat  métallique  est 
disséminé  dans  de  véritables  laves,  ou  même  implanté  en 
petites  paillettes,  sur  les  parois  des  fissures  ou  des  cavités  de 
ces  laves  j  il  y  a  été  déposé  par  voie  de  sublimation  et  de 
cristallisation  ^  ce  cas  est  rare ,  mais  il  existe ,  et  même  dans 

plusieurs  volcans  oh  il  a  été  observé  d'une  manière  claire. 
Les  laves  proprement  dites  du  Vésuve,  celles  des  environs 

d'Andemach  offrent  des  exemples  de  cette  manière  d'être  du 
mica.  D'ailleurs  les  échantillons  de  laves  que  nous  possédons 
dans  les  cabinets  et  qui  sont  tapissés  de  ces  paillettes  de  mica , 
ne  peuvent  laisser  aucune  incertitude  sur  son  origine  dans 
ce  cas. 

On  voit  que  le  mica  se  rencontre,  comme  nous  l'avons  dit, 
dans  tousJes  terrains,  mais  qu'il  ne  se  présente  évidemment 
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crislallîsé  que  dans  les  plus  anciens  (les  terrains granîtoïdeéi)  y 
et  dans  les  plus  noureaux  (  ks  terrains  yoleaniqxtes  actuels  )• 

r 

Annotations. 

'  Le  nom  de  mica  y  donné  à  ce  minéral ,  est  très-général  et  pa- 
roit  être  très-an  cien.  Il  rient  sans  aucun  doute  dulatin  ̂   micare  y 
briller,  et  paroit  avoir  été  appliqué  par  les  anciens  à  tout  ce  qui 
étoit  susceptible  de  se  faire  remarquer  par  un  certain  éclat  ; 

de  proche  en  proche  il  a  reçu  des  applications  très-détour- 

nées, qui  n*ont  pas  le  moindre  rapport  avec  lé  minéral  dont 
il  est  question  dans  cet  article;  ainsi  la  mication  étoit  chez  les 

anciens  un  jeu  où  l'on  faisoit  sortir ,  comme  briller  isolément 

deux  ou  plusieurs  doigts;  c'est  celui  qu'on  nomme  la  Mourrc 
en  Italie  et  dans  la  partie  méridionale  de  l'Europe ,  etc. 

On  nomme  aussi  talc,  mais  très-improprement,  le  mica  en 

grandes  lames. 
Nous  avons  adopté  pour  forme  primitive  du  mica ,  le  prisme 

droit  rhomboïdal,  qui  lui  a  été  attribué  par  Haily,  parce 

qu*il  nous  a  paru  que  les  observations  et  les  motifs  de  ce  cé- 
lèbre minéralogiste  établissoient  cette  forme  d'une  manière 

très-précise.  M.  le  comte  de  Bournon  a  admis  le  prisme  oblique 

à  ))ase  rhombe  dans  lequel  la  base  est  inclinée  sur  l'axe  H  de  98. 
M.  Phlipps  a  suivi  cette  détermination.  MM.  Jameson,  Biot, 
Léonhard,  Cleaveland,  ont  adopté  la  forme  assignée  par 
Hatiy. 

■  On  a  dit  que  le  mica  étoit  susceptible  de  se  réduire  en  lames 

très-minces,  et  tellement  minces  même  qu'elles  acquièredt  la 
propriété  de  réfléchir,  comme  la  pellicule  des  bulles  de  savon , 

les  couleurs  du  prisme,  et  d'indiquer  ainsi,  d'après  l'observa- 
ti<m  et  le  calcul  d'Hatty,  une  ténuité  égale  à  43  millionièmes 
àe  millimètre. 

Nous  avons  attribué,  d'après  M.  Biot,  la  polarisation  ré- 
pulsive au  mica  ;  mais  il  y  a  un  minéral  qu'on  range^  tantôt 

dans  cette  espèce,  tantôt  dans  celle  du  talc,  qui  se  présente 
sous  forme  de  prisme  verdâtre ,  à  base  rhombe ,  qui  vient  de 

la  vallée  d'Ala  en  Piémont ,  et  qui  a  un  axe  de  polarisation 
attractif.  Il  diffère  donc.par  cette  propriété,  des  micas  et  des 
talcs, qui  ont^  comme  les  micas,  la  polarisation  répulsive,  et 
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cette dîSëreaee  optique  semble  en  indiquer  d^autrei  dam  lei 
propriétés  cristalitnes  et  chimiques. 

li  y  a,  daaa la  coUeclion  particuKère  du  Roi,  des  cristaux 
de  mica  très-petits ,  dont  les  lames  sont  fort  difficiles  à  séparer. 
Ils  sont  transparens  et  présentent  les  belles  couleurs  rouges  et 
bleues  des  rubis  et  des  saphirs ,  mais  la  couleur  transmise  d^ns 
la  direction  de  Taxe  est  presque  toujpurs  différente  de  celle 
qui  émane  de  ces  micas ,  vus  dans  le  sens  perpendiculaire  à 
leur  axe  de  cristallisation.  (  Biot.) 

M.  Alluaud  a  reconjiu  le  magnétisme  polaire  dans  àts  lames 
de  mica  qui  se  trouve  prés  du  filon  de  bérji ,  aux  environs  de 
limoges.  U  se  manifeste  tfn  faisant  nager  ces  lames  sur  Tean. 

Malgré  les  nombreuses  analyses  de  micas  faites  par  les  chi- 
mistes les  plus  ingénieuse  et  les  plus  exacts ,  il  régne  encore 

beaucoup  d'incertitude,  non  seulement  sur  leur  véritable 
composition ,  mais  encore  sur  la  présence  essentielle^  ou  seu- 

lement accidentelle  de  certains  principes. 
Ainsi,  M.  H.  Rose  jeune  de  Berlin  assure  avoir  trouvé  de 

l'acide  fluorique  dans  toutes  les  espèces  de  micas  qu'il  a  exa- 
minées. 

M.  Peschier  de  Genève  dit  avoir  reconnu  dans  les  micas 
noirs  du  Vésuve  et  de  Sibérie ,  des  quantités  si  considérables 

d'oxide  de  titane ,  qu'il  est  difficile  de  croire  que  la  présence 
de  ce  métal  ait  pu  échapper  aux  recherches  de  tous  les  autres 

chimistes.  Il  admet  aussi  d'autres  diCEérences  qui  demandent  k 
être  confirmées. 

M.  le  Pasteur  Gotziuque  a  donné  le  nom  de  Micaspell,  Mieamty 

à  un  minéral  en  prisme ,  à  six  pans,  à  angles  inégaux,  d'une 
couleur  gris  verdàtre ,  d'un  éclat  foible,  à  cassure  soit  fibreuse, 
soit  esquiUeuse ,  à  peine  translucide ,  infusible  au  chalumeau , 

et  qu'on  a  cependant  désigné  sous  le  nom  de  mica  prismatique 

de  Stolpen  près  Neustadt.  Il  n'y  a  que  l'analyse  faite  par  Ficî- 
nus,  qui  ait  pu  autoriser  la  réunion  de  ce  minéral  au  mica 
alumineux.  On  y  indique  en  effet  : 

Potasse    11 

Aluniine   >•    23 

Silice.  ,  *    54 Fer        ô 

Le  mica  ̂ st  susceptible  de  s'altérer,  de  perdre  son  aggré- 
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gation,  et  de  prendre  Tapparence  onetueuse  du  talc,  ou  de 

la  stéatite.  Le  fer  qull  contient  à  Té tat  de  combinaison*,  e^ 

d'abord  invisible ,  a'oxide  davantage  et  fait  passer  ce  raunéral 
au  rougeàtre,  ainsi  que  les  rocbes  qui  le  renferment. 

Les  usages  du  mica  sont  peu  étendus.  On  se  sert  du  mica 

pulvérulent  comme  de.poudre  à  dessécher  l'écriture. 
.  Le  mica  foliacé  est  employé  dans  diverses  circonstances 
comme  verre  à  vitre,  et  il  est,  à  cet  égard,  un  objet  de  com« 

merde  en  Sibérie  et  dans  l'Inde.  On  l'emploie  à  cet  usage  dans 
les  lieux  où  le  verre  à  vitre  est  rare,  cher,  où  trop  exposé  aux 

fractures.  —  Il  remplace  le  verre  sur  les  vaisseaux  parce  qu'il 

est  plus  léger ,  et  surtout  parce  qu'il  n'est  pas  sujet  à  se  casser, 
par  les  détonations  de  l'artillerie.  On  s'en  sert  aussi  pour  gar- 

nir des  lanternes ,  tant  en  Sibérie  que  dans  l'Amérique  septen- 
trionale, entre  Boston  et  Newport;  mais  il  a  Tinconvénient  de 

se  ternir  assez  promptement,  et  de  ne  pouvoir  être  nettoyé 
sans  être  rayé,  dépoli ,  et  par  conséquent  sans  perdre  sa  trans- 

parence. 
Celui  de  Sibérie  vient  des  parties  les  plus  reculées  de  ce 

vaste  pays,  de  celles  qui  sont  au-detàde  la  Lena,  dans  les  con- 
trées de  Miask  et  de  Baîkalf  et  près  des  rivières  Witim,  et 

Mama.  Il  se  trouve  dans  un  granité  à  gros  grains,  et  traverse 

les  masses  de  quarz  qu'il  renferme.  Ce  sont  les  colons  russes 
qui  font  cette  exploitation  à  l'aide  du  ciseau  et  du  mar- 

teau. On  l'amène  au  marché  d'Irkutsken  lames  de  trois  à  dix 
décimètres.  On  le  nomme  en  russe  slinda.  Les  plus  limpides 
sont  les  plus  estimées. 

Pallas  a  donné  quelques  renseignemens  sur  le  gisement  du 
mica  en  grande  lame,  désigné  dans  le  commerce  sous  le  nom 

de  talc  ou  verre  de  Moteo¥ie,  Il  dit  qu'on  l'exploite  dans  la  chaîne 
,de  l'Oural  près  de  Tschebarkousk  aux  environs  d'Oufa;  qu'il 
estrenfermé  dans  des  filons  de  quarz^et  que  celui  qui  est  dans 

du  quarz  gras,  vitreux,  est  de  meilleure  qualité  que  celui  qu'on 
tire  du  quarz  laiteux  et  sec. 

Les  lames  de  huit  à  dix  décimètres  se  vendent  sur  les  lieux 

mêmes  de  6  à  8  fr.  les  cinq  hectogrammes;  le  plus  commun  , 

c'est-à-dire  celui  dont  les  lames  n'ont  guère  que  trois  déci- 
mètres ,  se  vend  i  fr. 



MIC  17 
On  en  a  exploité  aussi  prés  des  lacs  Jilowoi  et  Jelandshik, 

surtout  du  côté  des  Monts-UraK  II  n^a  ni  les  qualités,  ni  les 
dimensions  d»  précédent}  on  les  exploite  pouc  les  provinces 
dlsett,  où  les  paysans  les  emploient  pour  garnir  les  carreaux 
de  leurs  fenêtres.  (Macqoaat.) 

On  enatran^ortéen  1781  environ  200  pieds  cubes,  de  Saint- 
Pétersbonjpg  à  Lubec^  et  de  cette  ville  en  Angleterre  et  en 
Irlande*  (Jameson.) 

Celui  de  l'Indostan  vient  des  environs  de  Bahar. 
On  emploie  le  mica  foliacé  aux  mêmes  usages  au  Pérou  et 

dans  la  Nouvelle-Espagne*  Il  y  est  connu  sous  le  nom  de  Uoulim 
On  trouve  aussi  du  mica  en  grandes  lames  de  quinze  centi- 

mètres de  côté  à  Saint-Ferréole  près  Brives,  département 
de  la  Corrèze. 

M.Brardadernièrementproposédesubstituer  des  lames  qua- 
drangulaires  de  mica  venant  de  ce  lieu ,  aux  petites  plaques  de 
verre  de  même  forme  et  dimension  qui  sont  employées  pour 
conserver  et  transporter  au  loin  le  vaccin  ;  elles  sont  moins 
volumineuses,  moins  lourdes  et  moins  fragiles  que  le  verre* 

On  dit  (1),  mais  nous  n'avons  aucune  donnée  particulière 
à  ce  sujet,  qu'on  introduit  du  mica  dans  la  pâte,  et  mêmtf 
dans  le  vernis  de  certaine  poterie  eo  Russie,  en  Belgique} 

et  au  Sénégal,  et  qu'il  donne  dans  les  premiers  pays  une  po» 
terie  à  paillettes  brillantes  et  de  couleurs  diverses,  suivant 
celles  du  mica  employé.  (  B*) 

MICA  PRISMATIQUE,  {Min.)  C'est  aussi  la  Pinite.  Voyez  ce 
mot.  (  B.) 
MICA  DES  PEINTRES.  {Min.)  Voyez  Graphitb.  (Lem.) 

MICA  VERT.  {Min.)  On  a  désigné  long-temps  ainsi  Purane 
verdâtre.  Voyez  Urane.  (B.) 
MICAGOULÏER.  {BoQ  Voyez  Micocoulier.  (L.  D.) 
MICA.GROSTIS.  (Bot.)  Vagrostis  minima  de  Linnaeus,  qui 

doit  former  un  genre  distinct,  a  été  nommé  diversement  par 

plusieurs  auteurs.  D'Anthoine  en  a  fait  son  micagrostis]  mais 
le  nom  de  mihora,  donné  antérieurement  par  Adanson,  a  pré* 
valu. (J.) 

(i)Jkuuov,  Miner.,  1816,  lom.  1,  pag.  455  ;  Manuel  of  Miner.,  1821 

pag.  128. 

3l.  a 
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MTCAM6É.  (Bot.)  C'est  sous  ce  nom  queMarcgraveet  Adan- 
son  citent  le  chôme  des  botanistes.  (J.)  ^ 

MICAPHYLLITE.  {Min.)  Nom  donné  parBriitoers  à  un  mi- 
néral dont  les  caractères  ne  sont  pas  encore  clairement  dé- 

terminés et  qui  a  déjà  reçu  les  noms  d'andalousite  ,  de  felspath 
apyre  ,  de  stanzaïte,  de  jamesonite. 

Il  convient  de  lui  conserver  ce  dernier  nom,  si,  comme  il 

y  a  lieu  de  le  présumer,  il  constitue  une  espèce  particulière. 

Nous  en  avons  parlé  «au  mot  Andalodsitë;  nous  y  revien- 
drons au  mot  Stanzaïts.  (B.) 

MICARELLË.  (  Min.  )  Ce  nom  est  presque  oublié  ;  on  ne  lé 

trouve  déjà  plus  mentionné  dans  les  derniers  traités  de  miné- 

ralogie, et  c^est  un  avantage;  car  sa  signification  étoit  très- 
impropre  et  son  application  confuse. 

Les  pierres  auxquelles  on  Ta  appliqué  n'ont  aucun  rapport 
avec  le  mica.  Ces  pierres  sont  tantôt  la  pinite,  et  il  paroît 

que  c'est  ici  qu'est  la  plus  grande  erreur,  tantôt  la  paranthine 
d'un  brun  rougeâtre,  opaque,  un  peu  nacrée,  et  c'est  en 
effet  à  cette  variété  que  M.  Abilgaard  paroit  avoir  donné  le 
nom  de  micarelle. 

Voyez  Pabanïhinb  et  Wernerite.  (  B.  ) 

MICASCHISTE.  (Min.)  Mon  intention,  en  traduisant  ainsi 

le  nom  de  glimmerschiefer  des  Allemands,  mot  qui  veut  pro- 

prement dire  schiste  de  mica^  en  m'appuyant,  pour  cette  tra-* 
duction,  de  l'autorité  d'une  personne  savante  dans  cette 

langue,  et  qui  n^est  pas  étrangère  à  la  minéralogie  ;  mon  in- 
tention, dis-je,  a  été  d'éloigner  la  mauvaise  traduction  de  schiste 

micacé  y  qui  a  si  long-temps  induit  en  erreur  bien  des  minéra- 
logistes, qui  en  trompe  encore  beaucoup  quand  on  persiste 

à  s'en  servir,  soit  par  négligence  ,  soit  pour  ne  pas  innover. 
Schiste  micacé  veut  dire  pour  nous  François  une  roche  ana- 

logue au  schiste  ,  c'est-à-dire  aux  ardoises,  par  conséquent 

d'aspect  argileux,  pénétrée  de  beaucoup  de  mica;  c'est  la 
roche  nommée  souvent  grauwakenschiefer  jpsLV  les  Allemands, 
et  par  nous  phyllade  pailleté ,  et  même  schiste  micacé.  Mais  ce 

n'est  pas  du  tout  le  glimmerschiefer  des  Allemands^  ou  notre 
micaschiste.  Il  ne  faut  donc  pas  donner  le  nom  de  schiste  mi- 

cacéy  comme  synonyme  de  micaschiste.  C'est  entièrement 

s'écarter  du  but  que  nous  nous  sommes  proposé. 
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J^airaefoîs  mieux,  comme  Ta  fait  M.  Hatiy,  miea  schisloïde; 
mais  ce  mot  n'exprime  pas  ce  que  nous  avons  voulu  dire  ;  il 
indique  le  mica  en  masse  ou  en  roche  homogène ,  ayant  la 

structure  feuilletée  ou  schistoïde,  c'est  pour  ainsi  dire  une 
variété  de  mica ,  tandis  que  le  mot  de  micaschiste  indique 
une  roche  hétérogène,  composée  de  deux  espèces  de  miné- 
raux. 

Le  Micaschiste  est  une  roche  formée  par  voie  de  cristal- 
lisation; essentiellement  composée  de  mica  abondant,  continu, 

et  de  quarz*  Sa  structure  est  nécessairement  fissile;  le  mica 
est  la  partie  prédominante  dans  cette  roche. 

Les  parties  accessoires  sont  le  felspath  grenu  ou  lamellaire 
en  lifs  minces ,  et  quelquefois  le  phyllade  satiné. 

Les  parties  accidentelles  disséminées  sont  assez  nombreuses. 

Les  plus  ordinaires ,  celles  qui  paroîssent  appartenir  plus  par- 
ticulièrement à  cette  roche ,  sont  : 

Les  grenats.  Ces  minéraux  accompagnent  presque  toujours 

le  micaschiste,  et  y  paroissent  d'autant  plus  abondans  qu'il 
est  moins  quarzeux. 

La  tourmaline. 

L'épidote. 

Le  disthène ,  qui  y  est  souvent  associé  avec  la  tourmab'ne 
et  la  staurotide. 

Le  béryl  émeraude.  La  roche  qui  renferme  cette  pierre  pré- 
cieuse dans  la  chaîne  arïibique  près  de  Cosseir ,  et  à  Heubuch- 

thal  en  Salzbourg,  est  un  micnschiste  très-bien  caractérisé, 

quoique  plus  abondant  en  mica  qu'en  quarz. 
Le  felspath  ,  en  cristaux  quelquefois  assez  volumineux. 

La  staurotide  grenatite  et  la  staurotide  croisette  s'y  trouvent 
souvent  disséminées,  et  le  micaschiste  est  presque  la  seule 

roche  qui  renferme  ces  minéraux. 

L'amphibole  y  est  rare ,  si  même  on  l'a  jamais  trouvé  dans 
de  vrai  micaschiste. 

Le  titane  ruthile  et  le  titane  nigrine  s'y  rencontrent  éga- 
lement. 

Les  parties  accidentelles  qui  s'y  présentent  en  nodules  ou 
petits  amas,  et  qui  y  deviennent  quelquefois  parties  acces- 

soires, en  s'étendant  entre  les  feuillets  du  micaschiste,  sont  : 

Le  quarz  en  noyaux  ou  nodules,  qui  ressemblent  à  des  par  • 

2. 
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lies  roulées  et  enveloppées,  mais  qui  prouvent  cependant 
leur  formation  contemporaine  de  celle  de  la  roche  ,  par  la 
manière  dont  les  paillettes  de  niica  sont  comme  incrustées 

dans  leurs  surfaces,  et  dont  elles  pénètrent  même  dans  leur  in- 
térieur. 

Le  fer  pyriteux  magnétique  ,  plutôt  que  le  fer  pyriteux 

jaune  ou  blanc,  quoique  ces  derniers s*y  présentent  aussi. 
Le  fer  oligiste  micacé  et  le  graphite  ,  qui  y  sont  tantôt  par- 

ties accessoires  en  lits,  tantôt  parties  accidentelles  en  nodules. 
La  structure  du  micaschiste  est  déterminée  par  la  forme  du 

minéral  prédominant ,  qui  est  le  mica ,  et  par  conséquent 
elle  est  essentiellement  fissile,  et  même  feuilletée.  Ses  feuillets 

sont  qu  paroissent  quelquefois  uniquement  composés  de  mica 

tout  au  plus  mêlé  avec  un  peu  de  phyllade;  et  c'est  dans  ce 
cas ,  mais  dans  ce  cas  seulement  qu^on  pourroit  lui  donner, 
dans  une  nomenclature  raisonnée,lenom  de  mica  schistoïde. 
Plus  souvent,  et  alors  il  rentre  dans  le  domaine  des  roches 

composées,  ses  feuillets  présentent  alternativement  du  mica 

et  du  quarz,  ou  du  mica,  du  quarz  et  du  felspath ,  quelque- 
fois associés  avec  des  feuilles  très-minces  de  talc,  de  fer  oli- 
giste micacé,  ou  de  graphite. 

On  trouve  bien  à  peu  près  la  même  association  et  la  même 

structure  dans  le  gneiss;  mais  outre  que  cette  roche  renferme 
essentiellement  du  felspath ,  le  mica  n^  c^t  point  en  feuillets 
continus  comme  dans  le  micaschistes 

Les  feuillets  sont  quelquefois  d'une  épaisseur  assez  inégale  , 

et  souvent  loin  d^être  droits,  ils  sont  sinueux,  puissamment 
repliés  en  zigzag,  ou  comme  tocdus. 

Les  parties  disséminées  sont  quelquefois,  presque  toujours 

même ,  traversantes  ;  elles  semblent  couper  les  feuillets  (  le  fels- 

path), ou  en  être  étroitement  enveloppées  (le  quarz  en  no- 

dule, le  fer  pyriteux); ce  qui  est  une  conséquence  de  la  for- 
mation par  voie  de  cristallisation. 

Les  parties  ont  peu  de  cohésion;  cette  roche  n'est  donc  pas 
susceptible  de  recevoir  le  poli.  La  cassure  en  est  facile  dans 
le  sens  des  feuillets ,  comme  dans  celui  qui  lui  est  opposé.  La 

cassure  transversale  est  raboteuse  ,  la  longitudinale  est  cs- 
quilleuse;  les  parties  séparées  ressemblent  souvent  à  des  éclats 
de  bois. 
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L^inêgale  dureté  des  parties  est  déjà  indiquée  par  leur  na- 
ture. 

La  couleur  la  plus  ordinaire  du  micaschiste  es|  le  brun.  Il 

a  souvent  beaucoup  d^éclat  dans  le  sens  parallèle  à  ses  fissures 
de  séparation ,  et  il  le  doit  aux  lames  de  mica  placées  à  peu 
près  sur  le  même  plan,  et  dont  on  met  à  nu  les  grandes  surfaces. 

Lorsqu'à  cet  éclatpresque  métallique  se  joint  la  couleur  jaun  e  et 
blanche,  qui  appartient  à  quelques  micas,  et  par  conséquent  à 
quelques  micaschistes,  on  conçoit  que  ces  roches  ont  dû  frapper 

l'imagination  des  voyageurs  ,  d'autant  p'us  portés  à  admettre  le 
merveilleux,  qu'ils  étoirnt  plus  ignorans,  et  être  prises  pour 
des  roches  métallifères,  riches  en  or  ou  en  argent,  suivant  la 
couleur  du  mica.  La  couleur  du  micaschiste  est  généralement 

uniforme,  et  ne  présente  ni  les  taches  du  granité ^  du  por- 
phyre ,  de  la  syénite,  etc. ,  ni  les  veines  ou  zones  rubanuces 

du  gneiss. 
Le  micaschiste  e^i  fusible  en  partie,  et  ce  caractère  indique 

ses  parties  composantes,  quand  on  ne  peut  aisément  les  dis- 

tinguer. Lorsqu'il  est  entièrement  fusible,  c'est  un  signe  qu'il 
est  presque  entièrement  composé  de  mica. 

Comme  le  micaschiste  renferme  généralement  peu  de  fels- 

path  ,  qu'il  ne  le  renferme  ordinairement  qu'en  cristaux  dis- 
séminés, il  est  peu  susceptible  d'aU^ra^ion naturelle,  du  moins 

de  celle  qui  contribue  à  la  désagrégation  et  à  la  décomposition 

des  roches  à  bases  de  felspath;  mais  lorsqu'il  renferme ,  soit 
des  pyrites,  soit  du  fer  oligiste,  soit  même  des  phylladés  fer- 

rugineux, il  prend  à  sa  surface  une  teinte  plus  rouge,  il 
perd  de  sa  cohésion,  et  se  laisse  écraser  entre  les  doigts.  Il  est 
alors  assez  difficile  de  le  distinguer  des  phylladés  ocreux. 

Les  passages  minér^ilogiques  du  micaschiste  sont  peu  nom- 

breux :  on  ne  peut  hésiter  lorsqu'il  s'agit  de  les  déterminer, 
qu'entre  trois  roches.  Le  gneiss  auquel  il  passe  fréquemment 
par  des  nuances  insensibles,  lorsqu'il  renferme  du  felspath 
grenu  en  lits  minces.  Les  phylladés  ,  lorsqu'il  ne  renferme  pas 
de  quarz,  et  qu'étant  presque  entièrement  composé  de  mica, 
il  n'en  est  que  plus  fusible,  ou  que  renfermant  du  fer  dans  di- 

vers états ,  il  participe  de  la  couleur  et  de  la  désagrégation  que 

le  fer  imprime,  en  s'oxydant,  aux  roches  qui  lerenfermoient 
d'abord  à  l'état  d'oxydule  ou  de  sulfure  *,  le  killas  des  mineurs 
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dtf  CornouaiJIrs  offre  un  exemple  assez  remarquable  de  ce 
passage  du  micaschiste  au  phvllade.  Vhjalomicte.  lonqar 

le  quart  devient  tellement  abondant  qu'il  prédomine  snr  k 
mica,  s*oppose  à  la  eontinuité  de  ses  feuillets,  et  en  nmà même  les  paillettes  plus  petites  et  plus  rares. 

Lorsque  le  micaschiste  est  mêlé  d'une  quantité  conrenaUc 
de  quarz  et  de  felspath  grenn,  il  est  susceptible  de  se  di- 

viser en  grandes  plaques  qui  sont  utilement  employées  conuBC 
pierres  de  construction  dans  les  pays  de  montagnes.  Lorsqae 

le  quarz  domine t  et  qu'il  devient  alors  presque  infusible,  on 
remploie ,  comme  en  Cornouailles  et  en  Suède,  pour  faire  les 
cheminées  de  certains  fourneaux  :  aussi  Wallérius  lui  donne- 

t-il  le  nom  de  saxumfornaeum ,  en  le  décrivant  parmi  les  roches, 

avec  sa  précision  ordinaire,  et  en  lui  donnant  pour  cane- 

té  re  :  quarzo  et  mica  mixtum ,  JissUe,  On  l'emploie  aussi  dans 
d'autres  lieux  dans  la  construction  des  moules  à  couler  le  lai- 

ton en  tables. 

Dans  les  temps  anciens,  on  attri  bu  oit  à  cette  roche  une  pro- 

priété remarquable  pour  recevoir  des  inscriptions.  On  la 

trouve  en  plaques  enchâssées  dam  certaines  églises  comme  sur 

Tautcl  de  IVgHse  inférieure  de  Naumbarg.  dans  la  chapelle 

de  Glauchau  près  Halle,  etc.  (ScuitiKrKsdans  Léoxhard.) 

Le  micaschiste  présente  peu  de  variétés  asseï  nettement  ca- 

'•arlérisées  pour  qu'il  soit  utile  ou  facile  de  les  distinguer. 
Nous  ijous  bornerons  donc  à  citer  les  Tariétés  et  les  exem- 

ples suivans ; 

].  Micaschiste  quarzeux. 
Le 

-^^en^  "r  ''"^"*  ̂ ^  micaschiste  qui  prés( 
"ïarquabieg*  d*  ̂**  ̂"  ̂ 'ê^ag,  et  comme  tordues,  qui  sont  si  re- 
«exemples  qu'ô^*  ̂^*  ̂^ontagnes  primordiales.  Parmi  tous  les 
^'t^rai  le  micaschr"'*''°'^  apporter   de  cette  disposition,  je 
'nent  du  FinîstépJ*^^  '^''^  «ïontagnes  du  Mindi  dans  le  départe- 

•*^^à  un  dcini.ajJ//J';^sHhrenfriedersdorfenSaxe.  — Kus- 
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est  quelquefois  en  nodules  de  un  a  deux  pieds  de  diamètre. 

(Dëbuch.)  -^  Brunswick,  dans  le  district  du  Maine,  Etats- 

Unis  d^  Amérique;  celui-ci  est  fort  remarquable  par  sa  couleur  ; 
Le  quarz  et  le  mica  sont  blancs;  ce  dernier  est  d'un  blane 
argentin  ;  mais  la  roche  renfermant  beaucoup  de  cuivre  pyri- 

\euyi  disséminé ,  les  petits  lits  de  mica  présentent  de  nom- 
breuses taches  d'un  beau  vert* 

a.  Micaschiste  ph^lladien. 

Le  mica  y  est  presque  seul  visible,  et  par  conséquent  tout- 

à-fait  dominant  en  grandes  lamelles  mêlées  de  matières  ter- 
reuses ,  et  souvent  ocracées.  Il  est  tendre  et  presque  friable  ; 

sa  cassure  est  esquilleuse. 

Exemp,  De  Saint-Simphorien  prés  Lyon.  —  De  Munzig  en 
Saxe;  le  mica  est  en  lits  continus,  composés  de  petites  pail- 

lettes; il  renferme  du  felspath  grenu  entre  ses  lits;  sa  couleur 

est  le  brun  de  bronze.  -^D'Alzenau  prés  de  Hanau. 

3*  Micaschiste  hllas. 

Le  mica  y  est  dominant  :  mais  il  est  en  petites  paillettes 
brillantes;  la  roche  est  solide,  même  assez  dure  quoique  le 

quarz  n'y  soit  pas  toujours  visible.  Il  se  brise  facilement  en 
parallélipipèdes ,  ou  en  solides  rhomboïdaux ,  à  surface  ondu- 

lée, comme  gauffrée.  Il  passe  par  des.  nuances  nombreuse^ 

au  gneiss  et  au  phyllade  micacé  et  satiné.. 
Exemp»  Une  des  roches  nommées  Killas  par  les  mineurs  et 

les  géologues  de  Cornouailles ,  et  dont  les  couches  sont  tra- 

versées par  des  filons  d'étain  et  de  cuivre  pyriteux. 

4.  Micaschistefelspathique, 

Du  felspath  lamellaire,  en  petits  lits  alternans. 

Il  passe  au  gneiss. 

J'y  rapporte,  mais  avec  incertitude,  une  roche  grenue  à 
mica  noir,  mêlée  d'amphibole,  et  venant  de  Topsham,  district 

du  Maine ^  Etats-Unis  d'Amérique. 
Exemp.  En  Ecosse ,  dans  la  vallée  de  Tilt  et  dans  la  contrée  de 

Drummond,  etc.  —  A  la  montagne  des  Challanches,  près 

d'AUemont,  département  de  risére.  Il  renferme  des  tour- 
malines. 
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5.  Micaschiste  porphyroïde. 

Du  felspath  en  petits  cristaux  répandus  assez  également 
dans  la  masse  de  la  roche. 

Exemp.  Hérold  près  £hrenfriedersdorf  en  Saxe^  —  en  Scan- 
dinavie;—  à  Herengpund  en  Hongrie,  etc. 

6.  Micaschiste  granatiqut  (c). 

Des  grenats  abondans  et  disséminés  à  peu  près  également 
dans  la  masse  de  la  roche. 

Tantôt  les  grenats  enduits  de  mica  sont  tellement  liés  avec 

ce  minéral,  qu'ils  ne  peuvent  se  détacher  entièrement  de  la 
roche.  Quelquefois,  mais  c^est  le  cas  le  plus  rare,  ils  s^en  sé- 

parent nettement  et  facilement. 

Exemp.  Saint-Symphorien  près  Lyon;  —  la  montagne  des 

Çhallanches  près  d'Allemont,  département  de  Tlsère;  —  au 
N.  de  Bouvron,  dans  les  environs  de  Nantes; — Memmensdorf 
en  Saxe. 

7.  Micaschiste  talqueux» 

Il  renferme ,  outre  le  mica  et  le  quarz  bien  distincts  et  bien 

caractérisés ,  quelques  lits  et  quelques  parties  talqueuses. 

Tantôt  du  talc  d'un  blanc  argentin. 
Exemp,  La  sommité  de  la  montagne  de  Punta  del  Forno , 

dans  le  canton  du  Tessin  ;  il  contient ,  comme  parties  accès- 
soires accidentelles,  desstaurotides-,  dudisthène,  etc. 

Tantôt  du  talc  verdàtre  se  confondant  avec  le  mica. 

Exemp.  Les  environs  de  Recoaro  près  Vicence. 
Tantôt  de  la  chlorite^  ou  des  petites  paillettes  de  talc  vert. 

Exemp,  A  l'est  de  Guérande  près  Nantes  ;  il  renferme  en 
outre  du  graphite.  (B.)  ' 
MICCA-MICCAN-UTAN.  (Bot.)  Fougère  ainsi  nommée  à 

Amboine,  et  qui  est,  dit-on,  la  même  que  notre  adiantc  che- 
veux de  Vénus,  adiantum  capillus  Venerisy  Linn.  (Lem.) 

MICHALALACTLL  (Ornith.)  Voyez  le  mot  Alatli,  formé 

par  contraction  du  nom  mexicain  de  ce  martin- pêcheur, 
(Ch.  D.) 

(i)  On  le  coniioit  dans  quelques  parties  de  la  Suède ^  sous  le  nom  de 
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MICCIA  {  Bot.  ) ,  de  Césalpio  ;  c^est  le  daphne  ihymelaea ,  es« 
pèce  du  genre  Laubéole.  (Lem.) 

MICHAUXIE,  Michauxia.  {Bot.  )  Genre  de  plantes  dicotylé- 
dones, à  fleurs  complètes,  monopétalées ,  de  la  famille  des 

campanalacées ,  de  Voctandrie  monogynie  de  Linnœus ,  ofiFVant 
pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  à  huit  découpures  pnn 

fondes;  les  bords  réfléchis,*  une  corolle  en  roue,  h  huit  divi- 

sions ;  huit  étamines;  un  ovaire  inférieur;  un  style  à  huit  di- 
visions au  sommet,  terminées  par  autant  de  stigmates;  une 

capsule  à  huit  loges  polyspermes. 

MiCHAUXiE  RUDE  :  Michauxia  eampanuloides ,  Lhérif  • ,  Mo- 
nogr,  Icon,;  Lamck.,  IlL  gtn.  ,  tah*  295  ;  Mindium^  Adans., 
Fam.  des  plant.,  a,  pag.  i34;  Juss.,  Gen.,  i64;'Rauw.,  Itin^^ 

tab.  35;  Daléch.,  Hist,  append,^  pag.  33.  Très-belle  plante  dé- 
couverte par  Rauwolfdans  les  vallées  profondes  et  ténébrenseé 

du  mont  Liban.  Elle  est  couverte  sur  toutes  ses  parties  de  poils 

rudes.  Sa  tige  est  droite  ,  herbacée  ,  haute  d'environ  trois 
pieds,  peu  ramifiée,  excepté  vers  le  haut.  Les  feuilles  sont 

alternes ,  assez  grandes ,  variables  dans  leur  forme  ;  les  radi- 
cales à  longs  pétioles,  entières,  ou  sinuées,  ou  lobées;  les  in- 

férieures plufr  découpées,  presque  pinnatiGdes;  les  supérieures 
moins  divisées,  presquesessiles«  Les  rameaux  forment  une  sorte 

de  panicule,  et  soutiennent  chacun  quelques  fleurs  grandes, 
beUes,sessiles,  penchées;  une  terminale,  les  autres  solitaires. 
La  corolle  est  blanche,  réfléchie,  quatre  fois  aussi  longue  que 

le  calice,  d'environ  trois  pouces  de  diamètre,  parsemée  de 
quelques  poils  à  sasurface;  les  filamenssont  courts,  élargis  en 

forme  d^écaillcs,   connivens  autour  du  style  ;  les  anthères 
aplaties  .  à  deux  loges  ,  souvent  contournées  en  spirale  ;  l'o- 

vaire est  anguleux,  court ,  contourné  ;  le  style  en  colonne ,  assez 
épais,  à  huit  divisions  ouvertes  en  étoile,  revêtu,  à  sa  partie 

supérieure,  d'un  duvet  fongueux,   jaunâtre,   abondant.  Le 
fruit  consiste  en  une  capsule  tu rbinée,  anguleuse,  à  huit  loges 
polyspermes.  Cette  plante  est  cultivée  au  Jardin  du  Roi. 

MiCHAUxiE  lisse:  Michauxia  gîabrata^  Vent.,  Jard,de  Cels.j 
tab.  81  ;  Gaértn.,  F.  Carp.y  tab.  211.  Cette  espèce  ressemble 

beaucoup  à  la  précédente  :  elle  en  diffère  en  ce  qu'elle  est 
glabre  presque  sur  toutes  ses  parties  ,  et  que  ses  feuilles  radi- 

cales ou  inférieures  ne  sont  point  pinnatifides.  Ses  tiges  très- 
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sont  simples ,  hautes  de  quatre  à  cinq  pieds ,  de  la  grosseur  du 
pouce,  moelleuses,  lactescentes;  les  feuilles  dentées  et  ciliées , 

hérissées  ae  quelques  poils  roidesj  les  fleurs  éparses,  pédon- 
culées;  les  supérieures sessiles,;  le  calice  a  huit  ou  dix  décou- 

pures, lancéolées,  ciliées  à  leurs  bords;  la  corolle  est  insérée 

sur  un  disque  glanduleux  ;  le  style  velu  *,la  capsule  à  nervures 

saillantes ,  s'ouvrant  à  sa  base  en  huit  ou  dix  trous  disposés 
circulairement ;  les  semences  sont  fort  petites,  de  couleur 

brune.  Cette  plante  croît  en  Perse  sur  le  mont  Albdurg,  oh  elle 

a  été  découverte  par  Bruguière  et  Olivier.  (  Poir.  ) 
Lhéritier  a  consacré  ce  genre  à  Michaux,  botaniste  estimé 

qui  a  voyagé  dans  la  Perse,  dans  l'Amérique  septentrionale 
dont  il  a  publié  la  Flore,  et  à  Madag'ascar,  où  il  a  succombé 

aux  fatigues  d'un  long  travail  et  à  l'influence  du  climat. 
Le  michauxia  campanuloides ^  type  de  ce  genre,  étoit  le 
mindium  de  Rhazès  et  de  Rauwolf  cité  par  Daléchamps,  et  ce 
dernier  nom  avoit  été  adopté  par  Adanson  et  par  nous.  Il  eût 
convenu  dés  lors  de  donner  celui  de  michauxia  à  un  autre 

genre  :  Necker  l'a  employé  pY>ur  désigner  le  Uysera  de  Lin- 
nseus  ̂ ,déjà  adopté.  (J.) 

MICHELIA  {Bot.) ,  d'Houston.  Voyez  Phryma;  (Lem.) 
MICHELIA.  {Bot,)  Amman,  dans  les  Actes  de  Pétersbourg, 

avoit  donné  ce  nom ,  en  mémoire  de  Micheli ,  à  un  genre  dont 

LinnsBus  a  fait  son  gmeUna^  en  transportant  le  nom  michelia 
à  un  autre  genre  voisin  du  magnolia.  Voyez  Champac.  (J.) 

MICHINO.  (Bot,)  Dans  la  province  de  Bracamore,  faisant 

partie  de  l'Amérique  méridionale ,  on  nomme  ainsi  un  arbris- 
seau que  les  auteurs  de  la  Flore  Equinoxiale  croient  être  une 

espèce  de  caîmitier,  chrysopkyllum,  {J ,) 

MICHUACANENS.  (Mamm.)  Voyez  Alco.  (  F.  C.) 

MICII  {Bot,),  nom  grec  du  mouron ,  anagallis ,  suivant  Ment- 
zel.  (J.) 

MICO.  (  Mamm,)  Gumilla  dit  que  Ton  donne  ce  nom  aux  plu  s 

petites  espèces  de  sagouins  dans  les  terres  de  l'Orénoque,  et 

BufTon  en  a  fait  le  nom  d'une  espèce  voisine  du  Ouistiti. 
Voyez  ce  mot.  (F.  C.) 

MICOCOULIER  {Bol,),  Celtis,  Linn.  Genre  de  plantes  dico- 

tylédones, de  la  famille  des  amentacées ,  Juss.,  et  de  la  polyga- 

mie monoécie  du  système  sexuel,  dont  les  fleurs  sont  les  unes 
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hermaphrodites,  les  autres  mâles,  portées  par  le  même  indi- 

vidu, quelquefois  séparément,  d'autres  fois  mêlées  sur  les 
mêmes  rameaux*  Chaque  fleur  hermaphrodite  a  un  calice  mo- 
nophylie,  à  cinq  découpures  ;  cinq  étamines  à  filamens  courts, 

portant  des  anthères  qfuadrangulaires,  marquées  de  quatre  sil- 
lons ;  un  ovaire  supére ,  ovoïde ,  surmonté  de  deux  styles  subu- 

lés,  pubescens,  à  stigmates  simples  ;  il  leur  succède  un  drupe 
globuleux,  uniloculaire ,  renfermant  un  noyau  monosperme. 
Les  fleurs  mâles  ne  diffèrent  des  hermaphrodites,  que  parce 

qu'elles  sont  dépourvues  de  pistil ,  et  qu'elles  ont  quelquefois 
un  calice  à  six  divisions  et  une  sixième  étamine. 

Les  micocouliers  sont  des  arbres  à  feuilles  simples,  alternes, 
munies,  dans  leur. jeunesse,  de  stipules  caduques,  et  dont  les 
fleurs ,  petites  et  axillaires ,  sont  portées  sur  des  pédoncules 
simples  ou  rameux.  On  en  connoît  vingt-six  espèces,  parmi 

lesquelles  on  n'en  compte  qu'une  qui  soit  indigène  de  l'Europe. 
En  parlant  de  celles  qui  sont  exotiques,  nous  ne  ferons  men- 

tion que  de  celles  qui  sont  cultivées. 
Micocoulier  austral  :  vulgairement  Bois  de  Perpignan  ;  Celtis 

australu ,  Linn.,  Spec,  1 47  8  ;Duham.,  nouv*  édit.,  2 ,  p.  34 9 1«  8« 

C'est  un  arbre  qui  s'élève  à  trente  ou  quarante,  et  même  cin- 
quante pieds  de  hauteur,  en  se  ramifiant  en  une  cime  très-bran- 

chue.  Ses  feuilles  sont  ovales-lancéolées,  pétîolées,  un  peu 

obliques  à  leur  base ,  d'un  vert  foncé ,  dentées  en  scie  en  leurs 
bords,  et  accompagnées  à  leur  base  de  stipules  linéaires,  fugaces. 
Ses  fleurs  sont  petites,  verdàtres,  éparses  sur  des  pédoncules 
ordinairement  simples,  les  mâles  disposées  à  la  base  des  jeunes 

rameaux,  et  les  hermaphrodites  placées  au-dessus  des  pre- 

mières dansl'aisselle  des  feuilles  des  jeunes  rameaux.  Les  fruits 
sont  noirâtres,  gros  comme  de  très-petites  cerises.  Cette  es- 

pèce croit  naturellement  dans  les  pays  méridionaux  de  l'Eu- 
rope et  sur  les  côtes  d'Afrique.  On  la  trouve  aussi  en  Provence  et 

dans  quelques  autres  parties  delà  France,  mais  elle  y  est  peu 
commune. 

Le  micocoulier  que  les  Provençaux  nomment  fahrecoulier^ 
fabreguier  ou  falabriguier ^  a  le  bois  noirâtre,  dur,  compacte, 
pesant  et  sans  aubier.  Ce  bois  bien  travaillé  prend  un  beau 

poli,  et  il  imite  le  bois  satiné  lorsqu'on  le  coupe  obliquement 

k  ses  fibres.  11  est  très-souple,  très-liajit  et  si  tenace,  qu'il  est 
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susceptible  de  plier  beaucoup  sans  se  rompre,  ce  qui  le  rend 

Ir^-propre  à  faire  des  brancards  de  voiture  et  autres  ou- 

vrages de  charronnage.  Après  le  buis  et  l'ébène,  c'est  un  des 
bois  les  plus  durs.  Il  est  inattaquable  aux  vers  et  d'une  si  longue 

durée,  qu'il  passe  pour  incorruptible.  Les  luthiers  l'emploient 
polir  faire  des  instrumens  à  vent,  et  dans  les  pays  où  il  est 

commun,  il  sert  à  divers  ouvrages  de  menuiserie  et  de  mar- 
quetteriez Il  est  également  bon  pour  les  ouvrages  de  tour  et 

de  sculpture,  parce  qu'il  n'est  pas  sujet  à  se  fendre  ni  à  se 
gercer.  On  fait  avec  ses  jeunes  tiges  refendues  des  cercles  de 
cuve  qui  durent  très-long-temps.  Dans  le  département  du 
Gard,  le  canton  de  Sauve  fait  un  commerce  assez  important 
de  fourches  fabriquées  avec  les  tiges  de  micocoulier  dirigées 

à  cet  effet  pendant  cinq  à  six  ans  j  dans  les  environs  de  Nar- 
bonne  on  le  cultive  aussi,  et  en  taillis  très-serrés,  pour  en  couper 
les  pousses  quand  elles  ont  huit  à  dix  pieds  de  longueur,  et  en 

iaire  des  manches  de  fouet  qu'on  envoie  jusqu'à  Paris  et 
autres  grandes  villes  de  France. 

Le  bois  de  la  racine  est  plus  noir  que  celui  du  tronc, 

mais  il  est  moins  compacte.  On  s'en  sert  pour  faire  des 
manches  de  couteau  et  autres  petils  ouvrages.  Il  contient 
une  substance  colorante  dont  on  fait  usage  pour  teindre  les 

laines.  L'écorce  du  tronc  et  des  branches  est  astringente  et 
s'emploie  comme  celle  du  chêne  pour  la  préparation  des 
peaux» 

Ses  fruits  sont  sucrés ,  assez  agréables  au  goût,  et  les  oiseaux 
en  sont  friands.  Scopoli  a  retiré  des  petites  amandes  qui 

contiennent  une  huile  dont  la  saveur  avoit  beaucoup  de  res* 
semblance  avec  celle  de  l'huile  d'amandes  douces. 

Le  micocoulier  pprte  des  fleurs  sans  éclat  qui  paroissent  au 

commencement  du  printemps;  mais  il  a  l'avantage  de  con- 
server ses  feuilles  pendant  toute  la  belle  saison  sans  aucun 

changement  dans  leur  verdure ,  et  sans  qu'elles  soient  sujettes 
à  être  attaquées  par  les  insectes.  Il  donne  d'ailleurs  beaucoup 
d'ombre,  etil  est  en  automne  un  des  derniers  arbresqui  perde 
ses  feuilles.  lisent  aussi,  sans  en  souffrir,  être  taillé  au  crois- 

sant et  aux  ciseaux,  ce  qui  le  rend  propre  à  former  des  bosquets, 
des  palissades  et  des  rideaux  de  verdure. 

Le  micocoulier  n'est  pas  diibcile  sur  le  terrain,  et  il  vient 



MIC  »9 
assez  bien  partout,  pourvu  que  le  sol  ne  soit  ni  argileux,  ni 

marécageux;  cVst  dans  celui  qui  est  meuble  et  léger  qu^il 
réussit  le  mieux.  Il  se  multiplie  facilement  de  graines ,  et  il  sup- 

porte très-bien  la  transplantation.' Comme  il  est  originaire  des 
pays  méridionaux,  ses  nouveaux  rameaux  périssent  quelque- 
fois  dans  le  nord  de  la  France  lorsque  Tarbre  est  encore  jeune; 

mais  lorsqu'il  est  plus  âgé ,  il  devient  plus  vigoureux ,  et  il 
supporte  bien  alors ,  sans  en  souffrir,  les  froids  de  nos  hivers  les 
plus  forts.  Il  est  susceptible  de  vivre  de  longues  années  et  de 
devenir  un  grand  arbre ,  comme  celui  que  Ton  voit  encore 

aujourd'hui  sur  la  place  dite  des  pêcheurs  à  Aix  en  Provence; 
sa  grosseur  est  considérable,  et  sa  cime  s'élève  au-dessus  de 
tous  les  édifices  qui  embellissent  cette  place.  Ce  micocoulier 
se  trouvoit  autrefois  renfermé,  lors  de  sa  plantation,  dans  le 
jardin  des  comtes  de  Provence;  il  est  fameux  dans  les  an- 

nales du  pays,  et  Ton  dit  encore  à  Aix  que  c'étoit  sous  son 
ombrage  que'le  bon  roi  René  rendoit  ses  édits.  Cet  arbre  ne 
paroit  pas  avoir  moins  de  cinq  cents  ans. 
MicocouuERDE  Virginie  :  Celiis  occidentalisa  Linn.,6îpec.,  1 478  ; 

Mich.,  Arb,  Amer,,  3 ,  p.  225,  t.  8.  Cet  arbre,  dans  son  pays 

natal,  s'élève  à  soixante  ou  soixante-dix  pieds,  sur  quatre  à 
cinq  pieds  de  circonférence.  Ses  feuilles  sont  ovales,  terminées 
en  pointe  alongée,  entières  à  leur  base  et  à  leur  sommet, 

dentées  seulement  dans  leur  partie  moyenne  ,  luisantes  et  d'un 
vert  rembruni  en  dessus,  un  peu  rudes  au  toucher.  Ses  fleurs 

sont  blanchâtres,  disposées  comme  dans  l'espèce  précédente  , 
et  elles  n'ont  pas  plus  d'éclat;  elles  paroissent  au  milieu  du 
printemps.  Ses  fruits  sont  d'un  rouge  terne,  de  la  grosseur 
d'un  groç  pois.  Ce  micocoulier  croît  dans  l'Amérique  septen- 

trionale dans  les  situations  fraîches  et  ombragées,  où  le  ter- 

rain est  de  bonne  qualité.  M.  Michaux  dit  qu'il  n'a  point  vu 
qu'on  fit  usage  de  son  bois  en  Amérique;  maïs  il  soupçonne, 
d'après  les  rapports  qu'il  a  avec  l'espèce  d'Europe,  qu'il  pour- 
roit  bien  avoir  à  peu  près  les  mêmes  propriétés.  Effectivement 

M.  Bosc ,  qui  a  aussi  habité  pendant  long-temps  les  Etats-Unis, 
dit  que  le  micocoulier  de  Virginie  possède  les  marnes  qualités 

que  celui  d'Europe  et  à  un  plus  haut  degré.  Il  en  a  vu  de  su- 
perbes pieds  en  Caroline  où  son  bois  est  estimé  un  des  meil- 

leurs. Au  reste,  on  le  cultive  dans  les  jardins  des  environs  de 
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Paris,  où  il  rëussif  très-bien,  parce  qu'il  est  peu  sensible  aux 
gelées ,  et  il  y  donne  de  bonnes  graines. 

MicocoyLiEftDETouRNEFORT:  CeUîs  ToumefortU,  Lamck.,Dict. 

Enc.,  4)  P*  i3^9  Celtis  orientalis^  minor ^  foliis  mînoribus  et  crai- 
sioribas^  fructajlavoy  Tournef.,  Voyage  au  Levant,  vol.  2, 

p.  426,  t.  425.  C'est  un  arbre  de  vingt-cinq  à  trente  pieds  de  , 
liauteur  qui  se  ramifie  beaucoup ,  dont  les  feuilles  sont  briè- 

vement pétiolées,  ovales  ou  ovales-élargies,  assez  glabres, 
pointues  à  leur  sommet,  comme  tronquées  obliquement  à 
]eurbase,oumémeéchancréesen  cœur,  etbordées,  dansleurs 

trois  quarts  supérieurs,  de  dents  obtuses.  Ses  fruits  sont  jau- 

nâtres, de  la  grosseur  d'un  pois  ordinaire,  portées  sur  des  pé- 
doncules simples,  axillaires,  une  fois  aussi  longs  que  les  pétioles. 

Ce  micocoulier  est  originaire  du  Levant  où  il  a  été  découvert 

parTournefort,  et  ce  sont  les  fruits  qu'il  a  envoyés  atf  Jardin 
du  Roi  qui  ont  servi  à  le  multiplier  et  à  le  répandre  dans  les 

autres  jardins  d'Europe.  Aujourd'hui,  dans  les  pépinières, 
on  le  multiplie  le  plus  ordinairement  de  marcottes,  ou  en  le 

greffant  sur  l'espèce  commune,  parce  qu'il  ne  donne  pas  tou- 
jours de  bonnes  graines  dans  le  climat  de  Paris,  et  que  d'ail- 
leurs les  semis,  sensibles  aux  froids,  exigent  àe&  soins  dont 

on  est  alors  dispeasé*  Dans  le  midi  de  la  France  il  est  bien  accli- 
maté, et  chaique  année  ses  fruits  y  parviennent  à  leur  parfaite 

maturité.  Son  bois  est,  dit-on,  fort  blanc.  Ses  fruits  ont  une 
saveur  douce, mais  légèrement  astringente. 

Micocoulier  a  feuilles  épaisses  :  CtltU  crassifolia  ̂   Lamck., 

Dict.  Enc,  4,  p.  i^QjMich, y  Arb.  Amer.,  3,  p.  228,  t.  9.  Celte 
espèce  forme,  dans  son  pays  natal,  un  arbre  dont  le  tronc  est 

parfaitement  droit,  dégarni  de  branches  jusqu'à  une  grande 
hauteur,  et  qui  s'élève  en  tout  jusqu'à  quatre-vingts  pieds, 
mais  sa  grosseur  ne  répond  pas  à  son  élévation  ;  car  les  plus 

gros  n'ont  pas  plus  de  quatre  à  cinq  pieds  de  circonférence. 

Ses  feuilles,  plus  grandes  que  celles  d'aucune  espèce  de  ce 

genre,  ont  jusqu'à  six  pouces  de  longueur  sur  trois  à  quatre 
de  largeur;  elles  sont  ovales,  pointues ,  en  cœur  à  leur  base, 

dentées  en  leurs  bords,  rudes  au  toucher,  épaisses  et  d'une 
consistance  ferme.  Les  fleurs  petites,  blanchâtres,  naissent 

dans  les  aisselles  des  feuilles  sur  des  pédoncules  grêles,  ordi- 
nairement biflores  ou.triflores.  Les  fruits  qui  leur  succèdent 
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sont  de  la  grosseur  d*un  pois  et  noirâtres.  Ce  micocoulier  croit 
dans  les  Etats-Unis  d^ Amérique  sur  les  bords  des  rivières  et 
dans  les  terrains  fertiles.  On  le  cultive  en  pleine  terre  dans 
le  climat  de  Paris,  et  on  le  multiplie,  comme  le  précédent, 

de  marcottes  ou  en  le  greffant  sur  l'espèce  commune ,  ou  mieux 
encore  en  semant  ses  graines  lorsqu'on  peut  s'en  procurer. 

M.  Michaux  dit  que  le  bois  de  cet  arbre,  fraîchement  dé- 

bité, est  d'une  grande  blancheur,  qu'il  a  le  grain  fin  et  serré , 
sans  cependant  être  pesant.  Coupé  parallèlement  ou  même 

obliquement  à  ses' couches  concentriques,  il  présente  des  on- 
dulations. U  est  d'ailleurs  peu  estimé  dans  son  p^ys  natal ,  parce 

qu'il  pourrit  promptement,  lorsqu'il  est  exposé  aux  injures 
de  l'air.  Ses  usages  sont  très-bornés;  sur  les  bords  de  l'Ohio, 
on  en  fait  des  barres  destinées  à  la  clôtura  des  champs.  Ces 

barres  sont  aisées  à  fabriquer ,  parce  que  l'arbre  est  très-droit , 
sans  nœuds,  et  qu'il  se  fend  facilement  de  droit  fil.  Comme  il 
est  d'ailleurs  élastique,  et  qu'il  se  divise  en  lanières  ou  bandes 
trèsr-minces,  les  tourneurs  s'en  servent,  ainsi  débité,  pour 
faire  le  fond  des  chaises  communes,  et  les  Indiens  pour  fabri- 

quer des  paniers.  On  dit  encore  qu'on  en  prépare  un  bon 
charbon  pour  les  maréchaux.  En  définitive,  c'est  un  arbre 

qui  paroît  offrir  trop  peu  d'utilité  pour  qu'on  le  multiplie 
beaucoup  en  Europe.  Il  ne  peut  guère  servir  qu'à  faire  de  la 
variété  dans  les  jardins  paysagers;  il  offre  cependant  l'avantage 
de  croître  très-rapidement. 

On  cultive  encore  dans  les  jardins  le  micocoulier  râpeux, 

Celtis  asperaj  Desf.,  et  le  micocoulier  de  la  Louisiane,  Celtis 
mississipiensis  ̂   Desf.  Tous  les  deux  peuvent  venir  en  pleine 
terre  dans  le  climat  de  Paris.  Quant  au  micocoulier  de  la 

Chine,  Celtis  chinensisy  qu'on  ne  possède  que  depuis  quelques 

années,  on  le  rentre  dans  l'orangerie  pendant  l'hiver. 
L'écorce  du  micocoulier  à  petites  fleurs ,  vulgairement  arbre 

de  soie,  Celtis  micranthaj  Swartz,  Prodr.^  63  ,  qui  croît  aux 

Antilles,  mais  qu'on  ne  cultive  point  encore  en  France,  est 
composée  de  fibres  filamenteuses  qui  sont  aussi  propres  que  le 
chanvre  à  la  fabrication  des  cordes.  Cette  espèce  est  cultivée 

en  Angleterre,  ainsi  que  le  Celtis  pumila  et  le  Celtis  a4:uleata* 
(L.  D.) 

MICONE,  Miconia.  (  Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylédones j 
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à  fleuw  complètes,  polypëtalées ,  de  la  décandrie  monogynîc , 
offrant  pour  caractère  essentiel:  Un  calice  à  cinq  dents;  cinq 
pétales  ;  cinq  écaiUes  ;  dix  étamînes  inclinées  :  le»  anthères 
plissées,  éperonnées;  une  capsule  à  cinq  loges  à  cinq  valvesj 
des  semences  nombreuses,  fort  petites. 

Ce  genre,  établi  par  les  auteurs  de  la  Flore  du  Pérou ,  re- 
cueilli dans  ce  pays,  renferme  plusieurs \ espèces  qui  n'ont 

encore  été  mentionnées  que  par  une  simple  phrase  spécifique, 

tels  que  le  miconia pulyerulenla  ̂   Ruîz  et  Par.',  Sysl,  Flor.  Pe- 
ruv,^  pag.  104.  Ses  tiges  sont  ligneuses;  ses  feuilles  ovales, 
crénelées ,  à  cinq  nervures,  terminées  par  une  pointe  obtuse  ; 
les  fleurs  réunies  plusieurs  ensemble,  la  plupart  composées  de 
six  pétales,  les  autres  de  sept  et  de  huit.  Cette  plante  croît 
dans  les  grandes  forêts.  Le  miconia  triplinervia  a  des  feuilles 

oblongues ,  très-entières ,  obtuses ,  acuminées ,  traversées  par 
trois  nervures  longitudinales;  dans  une  variété,  ces  feuilles 
sont  lanugineuses ,  à  cinq  nervures.  Enfin ,  dans  le  miconia 
emarginata ,  les  feuilles  sont  en  cœur,  échancrées ,  marquées 
de  cinq  nervures.  Cette  plante  croît  dans  les  grandes  forêts 
du  Pérou.  Voyez  Ramondia.(Poir.) 
MICOU.  (Mamm,  )  Voyez  Mico.  (Desm.) 
MICOURÉ  {Mamm,)j  nom  générique  des  sarigues  chez  les 

Guaranis,  suivant  M.  d'Azara.  (F.  C.) 
MICRAMPELIS  {Bot.) ,  de  Rafinesque.  Ce  genre  diffère  du 

momordica  ^  dans  la  famille  des  cucurbitacées,  par  son  fruit 

gibbeux  ,  épineux,  et  à  deux  ou  trois  loges  monospermes. 
11  comprend  une  seule  espèce  qui  croit  en  Pensylvanie» 

(Lem.) 
MICRANTHÉE,  Micranthea.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dîco- 

tylédones,  à  fleurs  incomplètes,  monoïques,  de  la  famille 
des  euphorhiacées  f  de  la  monoécie  triandrie  de  Linnaeus,  offrant 
pour  caractère  essentiel  dans  les  fleurs  mâles  :  Un  calice  à  six 
folioles  inégales;  point  de  corolle;  trois  étamines  libres;  daos 
les  fleurs /eme/Zes:  Un  calice  à  six  divisions  persistantes;  point 
de  corolle;  un  ovaire  supérieur;  trois  styles;  une  capsule  à 
trois  coques  bivalves,  à  trois  loges  ;  deux  semences  dans  chaque 
loge,  attachées  à  un  axe  central. 

Nous  devons  à  M.  Desfontaines  la  connoissance  de  ce  genre  : 

il  est  rapproché  des  phjllarUhus  ;  il  s^en  dislingue  par  ses  trois 
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styles  simples ,  par  une  capsule  ovaIe-k)blongue ,  par  les  coques 

bivalves;  les  feuilles  sont  ternées  à  leurs  points  d'insertion. 
MiCRANTHi&EA  FEUILLES  DE  BKVYEKE:  M icranthed  cricoides ,  Des- 

fontaines, Mém.  du  Mus.,  vol.  4,  pag.  aSS,  tab.  14;  Poir. , 

///.  gen.y  Suppl.,  tab.  994.  Arbrisseau  très-ramcux,  haut  d'en- 
viron deuY  pieds;  les  rameaux  sont  hérissés ,  garnis  de  feuilles 

fasciculées,  ou  réunies  trois  par  trois,  quelquefois  deux  en  ver- 

ticilles ,  petites ,  sessiles ,  linéaires,  aiguës,  trés-entiéres  ,  per- 

sistantes ,  longues  d'environ  trois  lignes;  les  fleurs  petites, 
axillaires,  solitaires,  pédonculées,  monoïques:  les  mâles  ont 

un  calice  coloré,  à  six  folioles;  les  trois  extérieures  ovales, 

obtuses;  les  trois  intérieures  pétaliformes,  plus  grandes,  al- 
ternes, elliptiques  ;  le  réceptacle  muhi  de  trois  glandes;  les 

anthères  globuleuses,  à  deux  loges  :  les  femelles  ojffrent  un  ca- 
lice persistant  à  six  divisions  subulées,  presque  égales;  les 

styles  courts;  une  capsule  couronnée  par  les  styles,  ovale,  à 
six  côtes, à  trois  coques  bivalves,  à  trois  loges;  contenant  cha- 

cune deux  semences  presque  cylindriques,  attachées  à  un  axe 
central,  persistant  ;  le  pérîsperme  est  semblable  à  la  semence  ; 

l'embryon  grêle,  droit,  cylindrique;  sa  radicule  supérieure. 
Cette  plante  croît  à  la  Nouvelle-Hollande.  (Poia.) 
UlCRANTUÈMEj  M icranthemum.  {Bot.)  Genre  de  plantes 

dicotylédones,  à  fleurs  complètes,  monopétalées ,  de  la  fa- 

mille des  pnfki//ac^« ,  de  la  diandrie  mono gy nie  de  Ifinnœus  , 
offrant  pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  à  quatre  divisions, 

les  deux  inférieures  plus  grandes  ;  une  corolle  presque  cam- 
panulée,  à  quatre  découpures,  la  supérieure  plus  petite;  deux 
étamines;un  ovaire  supérieur;  un  style;  une  capsule  bivalve, 
uniloculaire ,  polysperme. 

MiCRANTHÈMB  A  FEUILLES  ORBicuLAiRES:  Micranthemum  orhiou- 

latum,  Mich.,  Flor.  Bor.  Amer.  ,  1 ,  pag.  10,  tab.  2  ;  GLobifera 

umbrosa^  Gmel. ,  Sjst, ,  1  ,  pag.  Ss.  Petite  plante  qui  a  le  port 
de  Vanagallis  tenella ^  dont  les  racines  sont  capillaires;  les  tiges 
filiformes,  rampantes;  les  feuilles  petites,  sessiles,  opposées, 

glabres,  arrondies,  à  nervures  très-fines  ;  les  fleurs  petites, 
axillaires,  solitaires,  pédonculées;  les  pédoncules  plus  courts 

que  les  feuilles.  Le  calice  est  partagé  en  quatre  découpures 
profondes,  spatulées ,  dont  les  deux  inférieures  plus  grandes.  La 

corolle  un  peu  plus  longue  que  le  calice ,  son  tube  très-^court; 
3i.  3 
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le  limbe  a  quatre  lobes  inégaux  9  savoir,  lesupérîeur  plus  petit; 
les  deux  latc^TUUX  étalés ,  celui  du  milieu  plus  grand  ,  plane,  un 

peu  ovale-,  deux  étamincs  insérées  à  Torifiee  du  tube.  Il  y  a  un 
appendice  <i  la  base  des  filamcns;  les  anthèressontà  deux  loges; 
Tovaire  est  globuleux;  le  style  un  peu  incliné;  le  stigmate 

oblique,  en  t(}te  aplatie.  Le  fruit  est  une  capsule  un  peu  globu- 
leuse, petite,  enveloppée  par  le  calice,  bivalve,  à  une  seule 

loge  ,  renfermant  des  semences  nombreuses,  ovales,  striées  y 
attachées  h  un  réceptacle  ovale  et  central.  Cette  plante  croit  à 

la  ('aruline,  dans  les  forêts,  aux  lieux  humides  et  touffus. 
(Poiiu) 
MICUANTIIUS.  {Bot.)  Wendland  nommoit  ainsi  le  genre 

Pït-aylopuis  de  Willdcnow,  dont  la  place  dans  l'ordre  naturel 
n*est  pus  encore  déterminée.  On  trouve  encore  sous  le  nom 
t\v  micrantlws  un  genre  fait  par  M.  Haworth  du  saxifraga  hie^ 

rarifolia^  qu*il  a  détaché  de  sou  genre  primitif.  (J.) 
MKMiKlJUM.  {Bot.)  Ce  genre,  observé  dans  l'Arabie  par 

l'oraKul,  n  été  réuni  par  Vahl  a  Vcclypta  de  Linnœus.  (J.) 
Ml(:U()llASl\(i/()f.)  Nom  donnéparM.Decandolle  au  fruit 

des  luhitM's  et  de  plusieurs  borraginées  ;  il  est  composé  de 
quutn*  loges  urticMilées  sur  la  base  du  style.  M.  Mirbel  désigne 
vv  IVuit  MiMiH  W  nom  de  cenobion.  (Mass.) 

MlCKCXîAUrK,  Microcarpœa.  {Bot.)  Genre  de  plantes  di- 
eot^lédones,  à  tleurs  complètes,  monopétalées,  de  la  famille 
des  p0r$onnéf$  ,  de  la  diandrie  monogj  nie  de  Linnœus ,  offrant 
pour  caractère  esk^eutiet:  Un  calice  tabulé,  pentagone,  à 

cinq  découpuresi  une  corolle  labiée;  deux  étamines  fertiles, 
puint  de  stériles  ;  un  ovaire  supérieur;  une  capsule  à  deux 
valves)  une  cloison  opposée  aux  vulves,  puis  libre;  plusieurs 
srmruocs» 

MtcnocAnrK  MOrv^^KitSK  :  Microcarpœa  muscosciy  Rob,  Brown, 

(Voh',  iiott.,  u  pttg«  435  ;  Pitdcrota  minimal  iUtz. ,  Observ, Bot. , 
5«  pag.  10*  riante  fort  petite  ,  très-délicate,  qui  se  rapproche 

beaucoup  de  l'Kf<i>on*$  maritima ,  et  ofifre  le  port  de  Vdatine 
hydropiptr^  Ses  tiges  vsont  à  peine  longues  de  six  lignes,  mé* 
diocrement  rameuses,  garnies  de  feuilles  opposées ,  glabres  , 

obloDgues,  obtuses  «  très-entières.  Ses  fleurs  solitaires,  dispo- 
sées dans  laîsselle  des  feuilles;  son  calice  est  un  peu  campa- 

nu  lé,  peatagoae,  hérissé  de  poils  en  dedans»  à  cinq  divisions; 
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•a  corolle  labiëe;  son  fruit  une  capsule  bivalve.  Cette  plante 

croît  à  la  Nouvelle-Hollande.  (Poir.) 

MICROCARPUM.  (BoL)  Genre  de  la  famille  des  champi- 

gnons fondé  par  Schrader  ;  c'est  le  même  que  le  triahia  de  Fer» 

soon.  Il  ne  comprend  qu'une  espèce,  le microcarpum  nigrum  de 
Schrader,  simplement  cité  par  cet  auteur  et  par  Gmelin  jSysi. 
Nat.  (Lbm.) 

MICROCÉPHALE,  Microcephalus.  {Entomoh)  Ce  mot  qui 

signifie  petite  tête  {/jLticfOKt^etXoç)  a  été  employé  par  M.  I«a- 
treille,pour  désigner  une  quatrième  section  dans  la  famille  des 

brachélytres ,  caractérisée  par  la  petitesse  de  la  tête,  qui  eêt 
engagée  dans  un  corselet  triangulaire  dont  le  sommet  est  en 

avant.  Tels  sont  les  aleochares ,  les  tachines ,  les  tachypores.  (C.  D») 

MICROCHLOA.  {Bot.)  Genre  de  plantes  monocotylédones, 
à  fleurs  glumacées ,  de  la  famille  des  graminées  y  de  la  trian^ 
drie  digynie  de  Linnseus ,  offrant  pour  caractère  essentiel  :  Un 
épi  unilatéral ,  inarticulé  ;  un  calice  uniflore ,  à  deux  valves 

presque  égales,  aiguës;  celles  de  la  corolle  renfermées  dans 
le  calice,  mutiques,  velues;  deux  ou  trois  étamines ;  deux 
stigmates  plumeux;  une  semence  renfermée  dans  la  corolle. 

MiCROCHLOA  sétacb  :  Microckloa  setacea ,  Brown,  Nof.  HolL , 

1 ,  pag.  208  ;  Kunth ,  in  Humb.  et  Bonpl.  Noy.  Gen, ,  1  ,  p.  84 , 

tab.  22;  "ti ardus  indica,  Linn.,  .S £/pp/.,  io5;  Kotthoellia ietacea^ 
Roxb..  Corom.y  2  ,  pag.  18,  tab.  i32.  Petite  plante  élégante 

qui  a  le  port  d'un  paspalum ,  dont  les  tiges  sont  droites ,  ra-r 
massées  en  gazon,  glabres,  longues  de  deux  à  cinq  pouces; 
les  feuilles  linéaires,  striées,  rudes  à  leurs  bords,  parsemées 

de  quelques  poils  épars  à  gaines  glabres,  striées,  avec  une  oftcm* 

brane  très-courte  à  leur  orifice,  ciliée;  chaque  tige  se  ter- 

mine par  un  seul  épi ,  un  peu  courbé  en  faucille  ,  long  d'en* 
viron  deux  pouces,  très  étroit ,  aigu  *,  les  épilletssont  sessîles, 
aolitaires,  unilatéraux  ,  disposés  sur  un  seul  rang;  les  valves 

calicinales  oblongues  ,  concaves  ,  acuminées  ,  d'égale  lon- 
gueur; celles  de  la  corolle  une  fois  plus  courtes,  presque 

égales,  ovales  ,  obtuses,  blanchâtres  ,  velues  en  dehors;  les 

anthères  linéaires  et  rougeàtres;  les  stigmates  rouges ,  plu- 
meux ;  les  semences  oblongues ,  brunes ,  luisantes ,  renfermées 

dans  les  valves  de  la  corolle.  Cette  plante  croit  dans  les  Indes 

orientales ,  à  la  Nouvelle-Hollande ,  au  Mexique ,  etc.  (Foia*) 

3, 
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MrCROCORYS.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylédones,  à 

fleurs  complètes,  monopétalées ,  irrégulières ^  de  la  famille 
des  labiées^  de  la  didynamie gymnospermie  de  Linnseus ,  offrant 

pour  caractère  essentiel:  Un  calice  à'demi  divisé  en  cinq  d^ 
coupures  ;  une  corolle  labiée:  ayant  la  lèvre  supérieure  courte, 

en  casque,  et  l'inférieure  à  trois  lobes,  celui  du  milieu  plus 
large  ;  quatre  étamines  didynames ,  les  deux  supérieures  ren- 

fermées dans  le  casque,  à  anthères  à  deux  l^bes,  dont  un 
stérile  et  barbu;  les  anthères  des  deux  étamines  inférieures  à 
deux  lobes  vides. 

Tel  est  le  caractère  que  Rob.  Brown  attribue  à  ce  genre , 

dont  il  est  Fauteur,  et  dont  il  cite  trois  espèces^  toutes  ori- 

ginaires de  la  Nouvelle -Hollande.  Ce  sont  des  arbustes 
à  feuilles  ternées  ,  très-entières ^  à  fleurs  solitaires,  axil- 
laires,  blanches  ou  purpurines,  accompagnées  de  deu% 

bractées  :  tels  sont,  i.*  microGorys  virgata,  Rob.  Brown,  Nov» 
HoLLj  ijpag.  ôo2,dont  les  tiges  sont  droites;  les  rameaux  fili- 

formes ;  les  feuilles  linéaires ,  obtuses ,  glabres  ainsi  que  le 

calice  ;  les  bractées  caduques  ;  2.°  microcorys  barhata.  Les  tiges 
sont  diffuses  ;  les  feuilles  glabres,  linéaires,  obtuses;  les  ca- 

lices et  les  corolles  velus  en  dehors;  les  bractées  caduques  ; 

3.*  microcorys purpurea.  Les  rameaux  sont  soyeux  ;  les  feuilles 
ovales-oblongues,  recourbées  à  leurs  bords,  parsemées  à  leurs 
deux  faces  de  quelques  poils  rares,  ponctuées  en  dessous;  les 

bractées  sétacées  et  persistantes;  les  calices  de  couleur  cen- 

drée. Ces  plantes  sont  toutes  originaires  de  la  Nouvelle-Hol- 
lande. (PoiR.) 

MICROCOS.  {Botî)  Ce  genre  ,  établi  d'abord  par  Linnasu s ', 
puis  réuni  par  le  même  au  genre  Grewia,  en  a  été  de  nouveau 

séparé  par  Gsertner,  à  cause  du  caractère  de  son  fruit,  à 
trois  loges;  caractère  trop  incertain  pour  constituer  un  genre 

particulier.  Celui-ci  doit  rentrer  dans  les  grœvia  (Voyez  Gra- 
vier.) auquel  il  faut  réunir  les  espèces  suivantes  : 

MiCROcos  PANicoLÉE  :  Microcos  paniculata ,  Gsrtn. ,  deFrucL , 

1 ,  pag.  273,  tab.  67;  Lînn. ,  Flor,  Zeylan,^  pag.  92  ;  Shageri 
ûotlam,  Rhèede ,  Malab. ,  i  ,  pag.  io5 ,  tab.  56  ;  Burm.,  ZejyLj 

tab,  74.  Arbrisseau  d'environ  cinq  à  six  pieds ,  dont  les  ra- 
meaux sont  bruns,  ou  d'un  rouge  foncé  ,  cylindriques,  un 

peu  velus,  garnis  de  feuilles  alternes ^  fort  grandes,    ovales- 
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oJ^longues,  arguës ,  finement  crénelées  à  leurs  bords,  arron- 
dies et  plus  larges  à  leur  base,  longues  de  sept  à  huit  pouces  , 

larges  de  trois ,  chargées  en  dessous  de  poils  fort  courts  , 

portées  sur  des  pétioles  très-courts,  velus;  munis  de  stipules  li- 
néaires,  subulées*  Les  fleurs  sont  nombreuses,  disposées  en 

panicules  terminales  ,  tomenteuses;  la  corolle  est  d'un  blanc 
jaunâtre,  cotonneuse~en  dehors.  Les  drupes  sont  petits ,  noirs 
daus  leur  maturité;  d'abord  d'une  saveur  acide,  ils  deviennent 
doux  en  mûrissant.  On  les  mange  dans  leur  pays  natal.  Cette 
plante  croît  au  Malabar  et  à  File  de  Ceilan.  (Poir.) 

MICRQDAGTYLES.  (Ornith.)  M.  GeofiFroy  Saint-Hilairc  a 
donné  ce  nom  générique  latin  au  genre  Cariama.  Voyez  ce 
mot.  (Dbsm.) 
MICROGASTRE,  Microg<M^<?r.  (En/om.)  M.  La  treille  a  formé 

sous  ce  nom  un  genre  d'insectes  hyménoptères ,  qui  comprend 
des  espèces  d'ichneumons,  dont  les  palpes  labiaux  n'^ont  que  trois 
articles,  et  dont  l'abdomen  est  tourt  et  aplati,  telle  que  celle 
qui  a  été  nommée  ichneumon  deprimator  par  Fabricius.  (Desm.) 

MICROLjENA.  {Bot»)  Genre  de  plantes monocotylédones  ,  " 
à  fleurs  glumacées  ,  de  la  famille  des  graminées  ,  de  la  létrari' 
drie  àigynitàe  Linnaeus,  offrant  pour  caractère  essentiel:  Une 
panicule  simple;  un  calice  fort  petit, bivalve,  uniflore  (ou  à 
trois  fleurs,  les^eux  latérales  stériles);  la  corolle  bivalve  , 

portée  sur  un  pédicelle  barbu,  plus  longue  que  le  calice  ; 

chaque  valve  double  (ou  l'une  d'elles  représentant  une  fleur 
neutre)  ;les  valves  extérieures  terminées  par  une  arête;  deux 

écailles  opposées,  hypogynes,  alternes  avec  les  valves  de  la 
corolle;  quatre  étamines(ou  six?  );  deux  stigmates  presque 
stériles  et  plumeux. 

Ce  genre  a  été  établi  par  Rob.  Brown ,  pour  la  plante  que 

M.De  Labillardîère  a  nommée  ehrharta  sUpoides;  il  assure  qu'a- 

près un  examen  plusieurs  fois  répété,  il  n'a  jamais  trouvé  que 
quatre  étamines  dans  cette  plante,  ce  qui,  réuni  à  quelques 

autres  caractères  particuliers ,  l'a  déterminé  à  l'établissement 
de  ce  genre  adopté  par  M.  De  Beauvois;  ce  dernier  auteur 
croit  que  dés  quatre  valves  qui  composent  la  corolle,  deux 

doivent  être  considérées  comme  représentant  deux  fleurs  avor- 

tées; qu'en  conséquence  il  existe  dans  chaque  épillet  troij 
fleurs,  une  hermaphrodite,  les  deux  autres  neutres. 
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MiCROLiKNA  8tipoiJ)e:  Microlœna  stipoides,  Rob.Brown,Not^« 

HolL,  1 ,  pag.  2  10;  Pal.  Beauv.,  AgrosL  ,  pag.  62,  tab.  12  , 
fîg»  6  ;  Ehrharta  stipoides ,  Labill, ,  Nov*  Holland. ,  1  ,  pag.  9 1 , 

tab.  il 8.  Cette  plante  a  le  port  d^un  stipa.Ses  tiges  »ontsim'> 
pies,  longues  d*an  pied  et  demi ,  striées  ,  garnies  de  feuilles 
planes,  courtes,  alternes,  trés-aiguës;  les  fleurs  disposées  en 
une  panicule  simple,  rameuse,  presque  en  grappe,  longue 
de  six  à  sept  pouces,  un  peu  grêle;  les  épiilets  soutenus  par 
des  pédoncules  filiformes,  inégaux  ;  les  deux  valves  du  calice 

ovales,  aiguës  ,  fort  petites;  l'intérieure  un  peu  plus  longue  1 
la  corolle  pédicellée  ;  les  pédicelles  pileux  à  leur  base,  s'éle* 
vant  au-dessus  du  calice;  les  valves  extérieures  de  la  corolle 

oblongues,  surmontées  d'une  arête  hispide;  l'intérieure  li- 
néaire-lancéolée. Cette  plante  croît  au  cap  Van-Diémen.  (Poir.) 

MICROLÉPIDOTE(Icfe%oZ.),  nom  spécifique  d'un  labre,que 
nous  avons  décrit  dans  ce  Dictionnaire ,  t.  XXV,  pag.  20.  (H.  C.) 
MICROLEUCONYMPHiEA.  (Bof.)  Ce  genre  de  Boerhaave, 

eêiVhydrocharis  de  Linnœus. (J.) 
MICROLOMA.  {Bot,)  Genre  déplantes  dicotylédones,  à 

fleurs  complètes,  monopétalées ,  de  la  famille  des  apocjnées^ 
àe  là pentandrie  digynie  de  Linnaeus,  oflrant  pour  caractère 
essentiel  :  Un  calice  persistant ,  fort  petit ,  à  cinq  dents  ;  une 

corolle  urcéolée  ;  le  tube  nu ,  portant  cinq  étamines  non  sail- 
lantes; dix  paquets  de  pollen  lisses  et  pendans  ;  un  ovaire  su- 

périeur. 
MiCROLOMA  SAGiTTÉ  :  MicToloma  sagittata .  Rob.  Brown ,  in 

Ait.  Hort.  Kew.^  edit.  nov,,  vol.  2  ,  pag.  76;  Cerepegia  sa» 
gittata ^hinn,^  M ant,  ̂   pag,  21 5.  Ses  racines  produisent  une 
tige  filiforme,  grimpante  et  tomenteuse,  garnie  de  feuilles 
opposées,  médiocrement  pétiolées,  sagittées,  ou  en  cœur, 
linéaires,  roulées  à  leurs  bords,  tomenteuses  à  leurs  deux 

faces,  plus  paies  en  dessous.  Leurs  fleurs  sont  nombreuses, 

disposées  en  ombelles  axillaires  ,  plus  longues  que  le  pédon- 
cule; le  calice  est  petit,  tomenteux,  à  cinq  divisions  courtes, 

linéairrs,  aiguës;  la  corolle  d'un  rouge  écarlate,  de  moitié 
plus  longue  que  le  calice;  le  tube  presque  cylindrique,  à 
cinq  lobes  très-couris,  mucronés,  connivens.  Cette  plante 
c;roitau  cap  de  Bon  ne-Espérance,  dans  les  terrains  sablonneux. 
(Poin.) 
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MICROMA.  {Bot.)  C'est  le  nom  d'une  des  sections  du  genre 
Xjrloma  de  M.  Decandolle,  dont  M.  Desvaux  fait  un  genre 
particulier  (Lem.) 

MICROMATTë,  Micromatta,  ( EntomoL  ) 'Som  que  donne 
M.  Latreîlie  à  un  genre  d'aranéides  que  M.  Walkenaër  avoit 
kppeié  sparassus  j  lequel  comprend  en  particulier  Paraignée 
ëmeraude  que  nous  avons  décrite  dans  ce  Dictionnaire , 

pag.  340,  tom.  1 9  n."*  37. 
Le  mot  grec  jjjjcpofjLxrJoç  correspond  à  la  phrase  latine  : 

pands  oeulis  prœditus ,  qui  a  de  p'^etits  yeux.  (C.  D.  ) 
MICROMIUM.  {Bot.)  M.  Persoon  pense  qu'on  pourroit 

peut-être  former  sous  le  nom  de  Micromium  un  genre  par- 
ticulier des  urceolaria  leproides  ,  variolarioidâs  et  variolaria 

exasperata^  qu'il  décrit  dans  les  Annales  de  WettaraviCy  sur 

la  considération  qu'au  lieu  de  scutelles  parfaites,  ces  espèces 
n'offrent  seulement  que  des  disques  fructifères  :  ce  nouveau 
genre  seroit  alors  à  V urceolaria^  ce  que  le  stictis  est  au  peziza^ 
dans  la  famille  des  champignons.  (Lem.) 

MICROPE ,  Mieropu5.  {Bot.)  Ce  gemre  de  plantes  appartient 
à  Tordre  des  synanthérées,  a  notre  tribu  naturelle  des  inulées , 

et  à  la  section  des  inulées-prototypes,  dans  laquelle  nous  l'a- 
vons placé  entre  nos  deux  genres  hogfia  et  OgUfa.  (Voyez 

notre  article  Inulées,  tom.  XXIII,  pag.  5^4.) 
Il  résulte  de  nos  observations  faites  sur  un  individu  vivant 

de  micropus  supinus  et  sur  un  échantillon  sec  de  micropus  erectus  , 

que  le  genre  composé  de  ces  deux  espèces  présente  les  carac- 
tères su i vans  : 

Calathide  discoïde  :  disque  subquinquéflore,  régulariflore , 
masculiflore;  couronne  unisériée,  subquinquéflore,  tubuliflore, 

féminiflore.  Péricline  double  :  l'extérieur  plus  court,  formé 
d'environ  cinq squamessubunisériées,  à  peu  près  égales,  ovales- 

lancéolées,  planes,  submembraneuses;  l'intérieur  formé  d'en- 
viron cinq  squames  subunisériées,  égales,  coriaces,  hérissées 

de  pointes  ou  de  longs  poils;  chaque  squame  du  péricline  inté- 
rieur enveloppant  complètement  une  fleur  de  la  couronne. 

Clinanthe  petit ,  planiuscule  ,  tantôt  nu ,  tantôt  pourvu  d'envi- 
ron cinq squamelles  inégales,  irrégulières,  membraneuses,  sé- 

parant les  fleurs  du  disque  de  celles  de  la  couronne.  Ovaires  de 
la   couronne  comprimés  bilatéralement,  obovales,  glabres, 
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lissesy  iaaîgrettés,  à  sommet  organique  situé  sur  le  côté  inté- 
rieur, très  au-dessous  du  sommet  géométrique.  Faux  ovaires 

du  disque  nuls  ou  presque  entièrement  avortés,  înaigreltés. 
Corolles  de  la  couronne  tubuleuses,  extrêmement  grêles. 

Les  deux  espèces  de  micropus  nous  ont  offert,  dans  leurs  ca- 
ractères génériques,  quelques  différences  plus  ou  moins  no- 

tables et  qu'il  est  bon  de  faire  connoitre. 
Dans  le  micropus  supinus,  la  calathide  est  irrégulière;  le 

disque  est  composé  d'environ  six  fleurs;  la  couronne  est  com- 
posée de  cinq  fleurs;  le  péricline  extérieur  est  formé  de  quel- 

ques squames  plus  courtes  q^  celles  du  péricline  intérieur, 

ovales-aiguës,  membraneuses;  le  péricline  intérieur,  égal  aux 
fleurs  du  disque,  est  formé  de  cinq  squames  unisériées,  égales, 
complètement  enveloppantes,  difformes ,  gibbeuses,  coriaces- 
foliacées,  hérissées  de  deux  rangs  de  pointes,  et  prenant  de 
Taccroissement  après  la  fleuraison  ;le  clinanthe  est  petit,  plan  , 

pourvu  d'environ  quatre  squamelles  inégales,  irrégulières, 
membraneuses,  disposées  sur  un  seul  rang  autour  des  fleurs  du 

disque-,  les  ovaires  de  la  couronne  paroissent  être  portés  cha- 
cun sur  un  stipe;  les  faux  ovaires  da  disque  sont  presque  en- 

tièrement avortés. 

Dans  le  micropus  erectus,  le  disque  est  composé  d'environ 
cinq  fleurs;  la  couronne  est  composée  de  cinq  ou  six  fleurs;  le 

péricline  est  un  peu  irrégulier;  l'extérieur  est  formé  d'pnvi- 
ron  cinq  squames  subunisériées,  à  peu  près  égales,  ovales-lan- 

céolées, planes,  membraneuses-foliacées,  hérissées  en  dehors 

de  poils  très-longs;  l'intérieur  est  formé  de  cinq  à  six  squames 
subunisériées,  enveloppantes,  complètement  closes,  compri- 

mées bilatéralement,  obovoïdeSfSubréniformes,  épaisses,  dures, 

presque  osseuses,  hérissées  extérieurement  de  longs  poîls;  le 
clinanthe  estnu,  irrégulier,  un  peu  élevé  ,  divisé. en  plusieurs 
branches  courtes,  dont  chacune  porte  une  fleur  femelle  et  la 

squame  qui  l'enveloppe  ;  les  faux  ovaires  du  disque  sont  nuls. 
Le  genre  Micropusa,  été  institué  parTournefort,  sousie  nom 

de  gnaphalodes ,  qui  a  été  conservé  par  Adanson  et  par  Mœnch. 

Tournefort  le  caractérisoit  très-imparfaitement,  et  n'y  ad- 
mettoit  que  le  micropus  supinus.  Vaillant  paroit  avoir  réuni 

ce  genre  à  son  filago.  Linnajus  l'a  rétabli,  en  Je  nommant  mi- 
cropus; il  a  reconnu  les  deux  espèces  distinguées  par  les  noms 
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de  supinus  et  d^ereclus;  et  il  a  donné,  dans  son  Gênera  plantarum , 
une  description  générique  très-complète  et  très-exacte  ,  si  ce 

n'est  qu'il  a  cru  faussement  que  la  corolle  des  fleurs  femelles 
étoitnuUe.  La  description  deGsrtnerne  vaut  pas,  à  beaucoup 

près,  celle  de  Linnaeus;  car,  outre  qu'il  reproduit  la  même 
erreur  sur  la  corolle  des  (leurs  femelles,  il  néglige  le  périciine 

extérieur,  et  il  nie  l'existence  des  squamelles  du  clinanthe, 
qui  à  la  vérité  manquentsouvent.MM.  Desfontaincs  etDecan- 
dolle  ont  réuni  au  genre  Micropus  lejilago  pygmœa  de  Linnseus  ; 
mais  cette  plante  constitue  réellement  un  genre  bien  distinct, 

auquel  le  nom  de^/ago  doit  être  consacré,  ainsi  que  nous  l'a- 
vons démontré  dans  notre  art'*  le  Filage,  tom.  XVII ,  pag.  2. 

M.  Lagascadistingue ,  dansses  Gênera  et  Species  plantarum ,  p.  3^ , 

une  troisième  espèce  de  micropus ,  qu'il  nomme  bomhicinus  , 
et  qui  paroit  avoir  été  précédemment  confondue  avec  Verectus; 

cesi  peut-éiré  celle  que  nous  avons  décrite  sous  ce  dernier 
nom.  (H.Cass.) 

MICROPÈPLE,  Micropeplus.  (Entom.)  M.  Latreille  com- 

prend sous  ce  nom  générique  le  staphylinus  porcatus  de  Fa« 

bricius  et  d'Olivier  ,  qu'il  rapproche  des  nitidules  et  des  cs- 
carbots.  Il  e&t  caractérisé  par  les  antennes  terminées  en  une 

masse  solide  ou  bouton  qui  se  loge  dans  une  cavité  particu- 
lière du  corselet,  par  des  palpes  à  peine  visibles,  mais  dont 

les  maxillaires  ont  leur  second  article  très-renflé.  Le  Micao- 

FÈPLE  A  CÔTES  est  uoir;  sa  longueur  est  d'une  ligne  ;  lesélytres 
courtes  et  tronquées  postérieurement  ont  chacune  trois  côtes 

élevées  longitudinales.  On  le  trouve  sur  les  matières  végétales 
et  animales  corrompues,  dans  les  lieux  humides.  (Desm.) 

MICROPETALUM.  {Bot.)  Nom  générique  que  M.Persoona 
substitué  à  celui  de  spergulastrum  ,  genre  établi  par  Michaux 

dans  sa  Flore  de  l'Amérique  septentrionale.  Voyez  Spargou* 
tine.  (Poir.) 

MICROPÈZE,  Micropeza.  (Entom.)  Genre  d'insectes  dip- 
tères,  démembré  du  genre  Muca  deLinnœus ,  par  M.  Meigen. 

Il  comprend  des  espèces  à  corps  alongé ,  à  tête  globuleuse, 

à  corselet  ovalaire,  ou  presque  cylindrique,  à  ventre  ter- 

miné en  cône,  à  pattes  longues  et  à  ailes  vibratiles.  La  Mi- 
cnoPEZB  CYtiiTsdiDE  j  Musca  cynipsea y  Linn.,  est  petite,  glabre, 

d'un  nuir  cuivreux,  avec  la  tête  et  un  point  au  bout  des  ailes 
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noirs;  elle  répand  une  odeur  analogue  à  celle  de  la  mélisse. 
La  MicaoPÈzE  POINT,  Musca  et  Tephritis  Punctum  ,  Fabr. ,  diffère 

de  la  précédente  seulement  en  ce  qu'elle  est  plus  grande ,  et 
que  la  base  de  son  abdomen  et  ses  pieds  sont  fauves.  (Desm.) 

MICRO-PHENIX.  (Ornith.)Ce  nom,  qui  signifie pc^'ip/i^- 
nix  j  a  été  appliqué  par  Fabricio  de  Padoue  au  jaseur,  ampelis 
garrulusy  Linn.  (Ch.D.) 
MICROPORUS.  (Bot.)  Genre  de  la  famille  des  champignons 

établi  par  P.  Beau  vois  aux  dépens  du  genre  BoLetus,  Linn.; 
il  forme  actuellement  une  des  graudes  divisions  du  genre 
Polyporus  de  Pries,  et  comprend  les  espèces  dont  les  pores  sont 

très-petits  et  arrondis.  Voyez  Polyporus.  (Lem.) 
MICRO  PS.  {Mamm.)  Nom  donné  par  Lionaeus  à  une  espèce 

de  cétacé  qui  appartient  au  genre  Physetère  de  M.  de  Lacé- 
pède.  Voyez  Baleine.  (F.  C.) 
MICROPTÈRE,  Micropterus.  (Ichthjol.)  M.  de  Lacépède 

a  établi,  sous  ce  nom  et  dans  la  famille  des  acanthoponies , 

un  genre  de  poissons  osseux ,  holobranches  ,  thoraciques  , 
que  Ton  reconnoit  aux  caractères  suivans  : 

Corps  épais  ,  comprimé  ;  opercules  armées  de  piquans ,  mais 

dépourvues  de  dentelures  ;  deux  nageoires  dorsales  ,  dont  la  se- 

conde -n'a  que  cinq  rajons;  gueule  fendue;  dents  en  velours ,  sur 
plusieurs  rangs. 

Les  MicaoPTÈREs  seront  facilement  distingués  des  Holo* 

CENTRES,  desLuTJANs,  des  BoDiANs,  des  TiENiANOTEs ,  qui  n'ont 

qu'une  seule  nageoire  dorsale;  des  Perches  qui  ont  des  den- 
telures aux  opercules  ;  des  Sciènes  ,  qui  ont  plus  de  cinq 

rayons  à  la  seconde  dorsale.  (Voyez  ces  différens  noms  de  genre» 
et  AcANTHOPOMES  daus  le  Supplément  du  premier  volume  de 
ce  Dictionnaire.  ) 

Le  genre  Microptère ,  dont  le  nom,  tiré  du  grec  (  fxtagoc  , 
petit  j  etTrIeoov  ,  nageoire)  ,  indique  la  brièveté  de  la  seconde 

nageoire  dorsale  quile  caractérise,  ne  renferme  encore  qu'une 
espèce ,  c'est  le 
Mlcroptëre  DOLOMiEu  ;  Microptcrus  Dolomœi,  Lacép.  Nageoire 

caudale  en  croissant;  un  ou  deux  aiguillons  à  la  seconde  pièce 

de  chaque  opercule  ;  nageoires  pectorales  et  anale  très-ar- 
Tondies. 

La  patrie  de  ce  poisson  est  inconnue.  (H.  C.) 
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MrCROPTÈRES,  Microptera.  {Enlomol.)  Schœffer  dans  «es 

Elémens  d^EntomoIogie,  et  ensuite  Graveuhorst,  ont  employé 
ce  nom  qui  sigoi6e  en  grec  petites  ailes ,  pour  désigner  la  fa- 

mille qui  comprend  les  staphylins,  coléoptères  pentamérés, 
dont  les  élytres  sont  très-courtes,  et  que  nous  avons  désignés 
sous  le  nom  de  Brachélytres  ou  Brévipennes.  Voyez  ces  mots. 
(CD.) 

MICROPUS.  (  Bot.  )  Voyez  Micbofe.  (  Lem.) 

MICROPUS.  (  Ornith,  )  Ce  nom  ,  qui  signifie  en  grec  petit* 
pied^  Si  élé  donné  par  Wolff  et  Meyer  aux  martinets,  apa$  , 
Cuv. ,  *t  cjrpselus,  Illigcr.  (Ch.  D.) 
MICROPYLE.  (Bot.)  Petit  trou  qui  se  montre  à  c6té  de 

Pombilic  dans  un  grand  nombre  de  graines,  et  traverse  d'outre 
en  outre  leur  tunique  externe.  Geoffroy,  qui  indiqua  le  pre- 

mier le  micropyle,  et  M.  Turpin  qui  depuis  en  a  rigoureuse- 
ment démontré  Texistence,  ont  pensé  que  le  fluide  fécondant 

s'introduisoit  dans  la  graine  par  cette  ouverture.  Dans  les 
légumineuses,  le  nénuphar,  le  marronier  d'Inde,  le  micro- 
pyle  est  très-apparent.  (Mass.) 
MICROSCOMË,  Microscoma.  {Malacoz.  )  CVst  le  nom  sous 

lequel  Redi  a  désigné  une  grande  espèce  d'ascidie  de  la  Mé- 
diterranée, qui  a  Fhabitude  de  faire  adhérera  son  enveloppe 

un  grand  nombre  de  fragmens  de  coquilles,  de  madrépores, 
de  grains  de  sable,  de  manière  à  en  former  une  sorte  de 

couche  qui  la  dérobe  aux  yeux  de  ses  ennemis.  C'est  Yascidia 
conchilega  de  Linnaeus ,  Gmel.  (De  B.) 

MICROSOLÈNE.  (Fo5s.)  Dans  l'exposition  méthodique  des 
genres  de  l'ordre  des  polypiers,  M.  Lamouroux  a  donné  le 
nom  de  microsoléne  à  un  genre  trouvé  dans  la  couche  à  poly- 

piers des  environs  de  Caen,  et  auquel  il  a  assigné  les  caractères 

suivans  :  polypier  fossile^  pierreux^  en  masse  informe^  composé  de 

tuhes  capillaires^  cjlindriques ,  rarement  comprimés,  parallèles  et 

rapprochés^  communiquant  entre  eux  par  des  ouvertures  latérales^ 
situées  à  des  distances  égales  le»  unes  des  autres ,  et  presque  du 
même  diamètre  que  les  tubes. 

On  ne  connoît  qu'une  seule  espèce  de  ce  genre  à  laquelle 
M.  Lamouroux  a  donné  le  nom  de  microsoléne  poreuse,  mi' 

crosolena  porosa  ̂   loc.  cit,,  tab.  74,  fig.  24?  '^^  et  26.  11  s'en 
trouve  aussi  une  figure  dans  l'atlas  de  ce  Dictionnaire. 
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Ce  savant  dit  que  les  tubes  de  ce  polypier  sont  ëpàrs  dans  la 

masse,  et  quelquefois  un  peu  rayonnans.  La  figure  que  M.  La- 
mouronxen  a  donnée,  indique  que  sa  base  estunpeu^ffîlée,  et 

qu'il  est  d'une  forme  évasée  à  sa  partie  supérieure ,  et  un  indi- 
vidu de  cette  espèce  que  je  possède  est  de  la  même  forme ,  et 

se  rapporte  à  celle  d'une  turbinolie.Sa  surface  supérieure  pré- 

sente des  étoiles  contiguè's,  distantes  inégalement  les  unes  des 
autres,  et  dont  les  rayons  se  prolongent  jusqu'au  centre  des 
étoiles  voisines.  Ce  dernier  ne  présente  aucun  vide  qui  ait  pu 

contenir  le  polype  plutôt  à  cette  place  qu'à  toute  autre.  Toute 
la  surface  latérale  est  couverte  de  lignes  longitudinales  qui 

ressemblent  aux  mailles  d'un  réseau  en  tricot  ou  à  de  très-petites 
chaînes.  Longueur,  14  à  i5  lignes.  (D.  F.) 

MICROSPERME,  Microspermum,  {Bot.)  Genre  de  plantes  di- 
cotylédones ^  à  fleurs  composées,  de  la  famille  des  eorymbifères , 

de  la  sjrngénésie  polygamie  égale  de  Linnaeus,  ofiFrant  pour  ca- 
ractère essentiel  :  Un  calice  commun,  campanule,  à  plusieurs 

folioles  égales ,  à  plusieurs  fleurons;  ceux  de  la  circonférence 
au  nombre  de  six  à  douze,  plus  grands  que  ceux  du  centre, 
divisés  presque  en  deux  lèvres  à  leur  limbe;  cinq  étamines 
syngénèses;  le  réceptacle  nu  ;  les  semences  surmontées  de 

dents  très-courtes  ;  une  ou  trois  arêtes. 

MicaosPEEMB  A  FEUILLES  DE  NUMMULAiRE  :  Microspermum  num- 
mnlariafolium  ̂   Lagasc. ,  Gen.  et  Spec,  plant.  ̂   pag.  2  5.  Petite 

planie  herbacée,  haute  d'environ  six  pouces  au  plus,  dont  la 
tige  est  tombante,  filiforme,  simple ,  hérissée ,  garnie  à  sa 

partie  inférieure  de  feuilles  opposées,  très -médiocrement 
pétiolées,  arrondies,  presque  en  cœur,  ou  «n  peu  ovales;  le 
pédoncule  terminal,  à  deux  ou  trois  divisions  uniflores.  Cette 

plante  croît  dans  la  Nouvelle-Espagne.  (Poia.) 
MICROSPHjERUM.  {Bot.)  Pline  indique  ce  nom  pour  une 

espèce  de  nard  à  très-petites  feuilles.  Celui  dont  les  feuilles 
sont  un  peu  plus  grandes  est  le  mesosphœrum.  (J.) 

MICROSTEMME,  Microstemma.  {Bot.)  Genre  de  plantes 

dicotylédones,  à  fleurs  complètes,  monopétalées,  de  la  fa- 
mille des  apocynées  j  de  la  pentandrie  digynie^  offrant  pour 

caractère  essentiel:  Un  calice  à  cinq  dénis  j  une  corolle  en 

roue,  à  cinq  divisions;  un  anneau  charnu,  d*une seule  pièce, 
à  cinq  lobes-alternes  avec  les  authères;  cinq  étamines  ;  le  som- 
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met  de  chaque  anthère  point  membraneux;  Tovaire  supé- 
rieur; le  stigmate  mutique;  deux  follicules;  plusieurs  semences 

aigrettëes. 
MiCROSTEMMETUBéftEUSE;  MicrosUmma  tuherosa  ,  Rob.  Brown, 

Not^.HolLy  i,pag.  459.  Plante  de  la  Nouvelle-Hollande,  dont 

les  racines  sont  tubéreuses,  d'où  sVlère  une  tige  glabre, 
droite,  simple  à  sa  partie  inférieure ,  rameuse  à  son  sommet, 

garnie  de  feuilles  fort  petites  ;  celles  des  rameaux  opposées, 

linéaires.  Les  fleurs  sont  disposées  en  ombelles  presque  seS' 

siles,  latérales  et  terminales;  la  corolle  est  d'un  pourpre  très- 
foncé,  barbue  à  sa  face  intérieure;  le  fruit  consiste  en  deux 

follicules  grêles  et  lisses.  (  Poir.  ) 
MICROSTOME,  Microstoma.  {Ichthyol.)  M.  Cuvieraaînsi 

appelé  un  genre  de  poissons,  qui  se  rapporte  à  la  famille  des 
siagonotes  parmi  les  osseux  holobranches  abdominaux,  et  que 

l'on  reconnoit  aux  caractères  suivans  2 
Opercules  lisses  ;  nageoire  dorsale  unique  et  implantée  un  peu 

en  arrière  des  oatopes  ;  museau  court;  mâchoire  inférieure  très"  ' 

avancée;  dents  fines;  corps  alongé ,' comprimé  ;  dessous  du  ventre 
en  carène;  écailles  visibles. 

On  distinguera  facilement  ce  genre ,  dont  le  nom ,  tiré  du 

grec  {fXDtûoç^  petit,  et  ç'Ofjbet,  bouche) ,  indique  un  des  ca- 
ractères, des  Sfhyrènes,  des  Poi.yftères  et  des  Scombrésoces  , 

qui  ont  au  moins  deux  nageoires  dorsales  ;  des  Élopes  et  des 

Synodons,  qui  ont  leur  nageoire  dorsale  au-dessus  ou  au-de- 
vant des  catopes ;  des  Brochets,  qui  ont  le  museau  large,  et 

la  dorsale  vis-à-vis  de  l'anale  ;  des  Galaxies  ,  dont  le  corps 
est  sans  écailles  apparentes  ;  des  Stomias  ,  qui  ont  la  dorsale 

opposée  à  l'anale  sur  l'extrémité  postérieure  du  corps.  (Voyez 
ces  différens  noms  de  genres  et  Siagonotes.) 

On  ne  connoit  encore  qu'une  espèce  de  microstome  ^  que 
M.  Risso  a  découverte ,  et  qu'il  avoit  classée  parmi  les  Sbrpbs. 

(Voyez  ce  mot.)  C'est 
Le  Microstome  de  la  Méditerranée  ;  Microstoma  mediterra" 

7i€iim;SBRF£  PETITE-BOUCHE,  Rlsso.  EcaiUcs  minccs ,  rhomboi- 
dales,  striées,  peu  adhérentes;  museau  court  et  arrondi; 

lèvres  cartilagineuses  ̂   minces  et  rétractiles  ;  bouche  petite  y 

ovale;  dents  aiguè's,  serrées,  très-fines^  langue  épaisse  et  lisse; 
yeux  grands,  à  iris  argenté:  nageoire  caudale  en  croissant  s 
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ligne  latérale  courbe  ,  garnie  d'une  rangée  de  fortes  écailles  ; 

dos  noirâtre;  ventre  de  couleur  d'argent  azurë,  flancs  d'un 
gris  bleyàtre. 

Ce  poisson,  de  4a  taille  de  dix  à  onze  pouces,  se  prend 

dans  le  mois  d'août  à  l'embouchure  du  Var*  Sa  chair  est 
molle  et  sans  saveur. 

On  a  aussi  donné  le  nom  de  Microstome  à  un  poisson  que 

M.  de  Lacépéde  a  rangé  parmi  les  Lutjans,  et  dont  nous 

parlons  à  l'article  Paistifomb.  (H.  C.) 
MICROTÉE  ,  Micro^ea.  (Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylé- 

dones, à  fleurs  incomplètes,  de  la  famille  des  atriplicéesj  de 

la  pentandrie  digynie  de  Lînnaeus ,  ofiTrant  pour  caractère  es- 
sentiel: Un  calice  à  cinq  divisions  profondes;  point  de  corolle; 

cinq  étamines;un  ovaire  supérieur;  deux  styles;  une  coque 
moDosperme  ,  munie  de  pointes. 

MicROTÉE  FOiBLE:  MicTotta  debUis^  Swartz,  Prodr. ,  pag.  55  , 
et  Flor.  Ind,  orient,^  542,  Lamck, ,  III,  gen, ,  tab.  1 82  ;  Schollora , 

Rohr. ,  Act.  Hafn.j  2  ,  pag.  210.  Plante  herbacée  dont  la  ra- 
cine est  grêle  ,  jaunâtre ,  pivotante  ;  elle  produit  quelques 

tiges  foibles ,  en  partie  renversées ,  relevées  à  leur  extrémité, 
rameuses,  presque  dichotomes,  un  peu  anguleuses,  longues 
de  six  à  douze  pouces  et  plus,  garnies  de  feuilles  alternes, 
rétrécies  en  pétiole  à  leur  base ,  ovales,  un  peu  aiguës,  molles, 

vertes,  entières,  longues  d'un  pouce«  Les  fleurs  sont  fort  pe- 
tites, un  peu  pédiceilées,  distantes,  d'un  blanc  jaunâtre,  dis- 

posées en  grappes  pédonculées  ,  dichotomes,  presque  fili- 
formes, munies  de  petites  bractées  scarieuses,  lancéolées.  Les 

divisions  du  calice  sont  ovales,  profondes,  un  peu  aiguës, 
persistantes  ;  lesétaminès  de  la  longueur  du  calice  ;  les  anthères 
petites,  ovales  ,  arrondies,  à  deux  loges;  les  styles  caducs.  Le 

fruit  consiste  en  une  espèce  de  coque  très-petite,  monosperme, 

obronde ,  entourée  à  sa  base  par  le  calice  ;  l'écorce  coriace  , 
armée  de  quelques  pointes.  Cette  plante  croîtàla  Guadeloupe 
et  dans  les  Antilles.  (Poir.) 
MICROTHUAREA,  MICROTHUARSIÀ.  (Bot.)  Ce  genre  de 

graminées,  observé  à  Madagascar  par  M.  du  Petit-Thouars,  est 
nommé  par  abréviation  thuarea  par  MM.  Persoon  et  Beauvois. 
Voyez  Thouarse.  (J.) 

MICROTIS.  {BoL)  Genre  de  plantes  monocotylédones»  à 
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fleurs  incomplètes,  irréguHères,  de  la  famille  des  orchidées  , 

de  la  gjrnandrie  digj'nie  de  Linnseus ,  offrant  pour  caractère 
essentiel:  Une  corolle  presque  en  masque;  les  pétales  exté- 

rieurs sessiles,  placés  sous  la.  lèvre;  les  intérieurs  ascendans» 
tous  semblables  ;  la  lèvre  ou  le  pétale  inférieur  alongé,  obtus, 
calleux  à  sa  base^  le  corps  qui  porte  Tanthère  infundibuli- 

forme,  pourvu  de  chaque  côté  d'une  oreillette  membraneuse; 
deux  masses  de  poussière  dans  chaque  loge  de  Panthère* 

Ce  genre,  établi  par  Rob.  Brown,  a  des  rapports  avec  les 

épipactis.  Les  espèces  qui  le  composent  n^ont  été  que  men- 
tionnées par  une  seule  phrase  spécifique  :  elles  sont  glabres,  à 

racine  bulbeuse  ,  entière  ;  les  tiges  herbacées  ;  munies  d^une 
seule  feuille  caulinaire,  fistuleuse,  cylindrique,  pourvue  d'une 
longue  gaine  ;  d'un  épi  composé  de  plusieurs  fleurs  fort  petites, 
blanches  ou  verdàtres ,  ayant  le  pétale  inférieur  entier  ou  à 
deux  lobes. 

MiCROTJS  A  PETITES  FLEURS  ;  MicToUs  pan^iflora,  Rob.  Brown, 
Nov.  HolLj  1  ,  pag.  32 1.  Des  fleurs  nombreuses  sont  toutes 
rapprochées  sur  un  épi  terminal  ;  les  pétales  inférieurs  roulés; 

les  intérieurs  linéaires;  lalèvre  est  linéaire,  oblongue,  1res  en- 
tière ;  les  bords  sont  nus;  le  disque  de  la  partie  supérieure  du  mi- 

lieu est  privé  d'écaillés.  Dans  le  microtis  rara  la  lèvre  est 
oblongue,  cunéiforme,  émoussée  ;  son  disque  épais  à  sa  moitié 
supérieure;  les  bords  sont  nus.  Le  microtis  média  diffère  du  pré- 

cédent par  sa  lèvre  dont  le  disque  est  épais,  verruqueux;  et  les 
bords  sont  calleux,  tubercules,  tandis  que  dans  le  microtis  alba^ 
cette  même  lèvre  est  linéaire  à  sa  moitié  inférieure,  dilatée  et 

bifide  à  sa  partie  supérieure  ;  le  disque  épais,  les  bords  ondu- 
lés, calleux  et  tuberculeux.  Dans  le  microtis  pulchella^  les  pé- 

tales inférieurs  sont  ovales-oblongs,  étalés;  le  casque  ovale, 
presque  orbiculaire,  un  peu  aplati;  la  moitié  inférieure  de 
la  lèvre  un  peu  dilatée ,  émoussée.  Toutes  ces  plantes  crois- 

sent à  la  Nouvelle-Hollande.  (Poir.) 
MICTYRE,  Mictyris.{Crust,)  Genre  de  crustacés  décapodes 

brachyures  dont  nous  donnons  la  description  dans  l'article 
MALACOSTaAcés ,  tom.  28  ,  page  2  35  de  ce  Dictionnaire.  (Desm.) 
MIDAS  {ErpétoL)  ,  un  des  noms  de  la  tortue  franche. 

Voyez  CH^LONéE.  (H.  C. ) 

MIDAS,  Midas,  (EatomoL)  Ce  nom,  emprunté  de  lamytho<>- 
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logie,  a  été  employé  pour  la  première  fois  par  M.  Latreille 

pour  désigner  un  genre  de  diptères  de  la  famille  des  aplo- 
cères ,  ou  à  antennes  simples  sans  soie  latérale ,  et  à  bouche 

en  trompe  charnue  rétraçtile.  Ce  genre,  qui  ne  comprend 

maintenant  qu'une  seule  espèce,  en  réunissoit  trois  que  M.  Fa* 
bricius  dans  son  système  des  antliates  a  réparties,  Tune  panni 

lesbibions,  c'est  un  insecte  de  la  Nouvelle-Zélande ,  recaeî(K 
par  sir  Joseph  Banks;  la  seconde  qui  provient  des  îles  «de 
rAmérique  méridionale  a  été  rapportée  par  les  divers  auteurs 
aux  genres  Bibion,  Mouche,  Syrphe,  Némotéle,  et  dans  ces 

derniers  temps  par  M.  Latreille  et  par  Fabricius  au  genre 

Hermeda,  sous  le  nom  d'i7/i/cen5;  enfin  la  troisième  ou  la  der- 
nière resta  seule  dans  le  genre ,  et  nous  Favons  fait  figurer  dans 

Fatlas  de  ce  Dictionnaire ,  pi.  48,  fig.  8. 

Le  caractère  du  genre  peut  être  ainsi  exprimé  :  antennes 

très-longues  dirigées  en  avant  (de  là  le  nom  :  Midas,  Xe  roi 

MiDAS  A  DES  OREILLES  d'ane  ) ,  comprimécs,  rapprochées,  sans 
poil  isolé  ;  corps  grand ,  alongé ,  un  peu  aplati;  tête  plus  large 
que  le  corselet;  ailes  très-larges  à  la  base. 

L'espèce  qu'on  rapporte  à  ce  genre  provient  de  l'Amérique 
méridionale.  C'est  la  Midas  en  fil;  Midas  JUata^  que  Drury  a 
décrite  et  figurée  comme  une  mouche;  Degéer  comme  une  né- 

motéle^ et  Fabricius,  dans  son  Mantissa^  comme  un  ̂ i^ion. 

£ile  est  noire  ;  le  premier  anneau  du  ventre  est  roux  à  la 
base.  Les  pattes  postérieures  sont  dentelées.  (C.  D.) 

MIDAS.  {Mamm,)  Nom  par  lequel  Linnœus  désigne  le  tama- 
rin de  Buffon.  Voyez  Ouistiti.  (F.  C.) 

MIDI.  {Bot.)  Voyez  Mindi.  (J.) 

MIDO-OBAKO  (Bof.),  nom  japonois  de  Valisma  cordifolia^ 
suivant  M.  Thunberg.  (J.) 

MIDSE,  JAMMA-SIMIERA  (Bot.),  noms  japonois  cités  par 

Kœmpfer,  d'un  cornouiller,  qui  est  le  cornus  japohica  de 
M.  Thunberg.  (J.) 

MIDSUBAKI  et  KEN  (Bot.  ) ,  noms  japonois  de  l'iris  versi- 
color  ,  selon  Thunberg.  (  Lem.  ) 

MIDSUSOBA  (Bot.)  ,  l'un  des  nomsjaponobdupo//gorii/m 
peffoliatum^  Linn. ,  espèce  du  genre  Renooéb.  (  Lem.) 

MIE  DE  PAIN  {Bot,) ,  nom  que  Paulet  donne  à  une  espèce 

de  champignon  qui  est  le  holetus  modula  panis  de  Jacquin.  (Lkm.) 
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MIEGIA.  (Bat.)  Ce  genre  de  graminées,  indiqué  par  M.  Per- 
soon  9  est  le  même  que  VarunJinaria  de  Michaux ,  ou  le  ludolfia 
de  Willdenow. 

Schreber  a  aussi  voulu  substituer  le  nom  de  miegia  pour  le 

genre  Remirea  d'Aublet  qui  a  été  conservé.  (J.) 
MIEL.  (ClUm.)  Voyez  Sucre.  (Ch.) 
MIEL,  MeL  {ErUomoL)  Sous  le  point  de  vue  de  Thistoire 

naturelle ,  on  appelle  ainsi  la  matière  sucrée  et  molle  que  les 
abeilles  déposent  dans  les  alvéoles  de  cire  qui  forment  les 
rayons  ou  les  gâteaux  de  leur  ruche. 

Ce  mot  est  tout-à-fait  grec,  car  c'est  de  fxtXt  que  les  latins 
ont  fait  mely  mellis^  qui  a  produit  miel. 

Nous  avons  fait  connoitre,  tom.  i.%  page  58,  la  manière 
dont  les  abeilles  font  la  récolte  du  miel,  et  le  but  dans  lequel 

ellesle  condensent  et  l'enveloppent  de  cire  quand  elles  veulent 
le  conserver  en  magasin. 

Il  y  a  du  miel  rougeàtre  àCayenne  et  à  Surinam.  Il  est  produit 
ou  recueilli  par  Tabeille  amalthée,  A  Madagascar  le  miel  est 

verdâtre  et  fourni  par  l'abeille  unicolore.  Le  miel  diffère  pour 
la  saveur  qui  varie  suivant  la  nature  des  fleurs  qui  prédomi- 

nent parleur  nombre  dans  les  lieux  où  les  abeilles  le  recueil* 
lent.  On  sait,  par  exemple ,  que  le  miel  eêt  amer  et  de  mauvais 

goût  dans  les  départemens  de  l'Ouest  (la  Bretagne)  où  le  sarra- 
sin, polygonumfagopyrunij  est  beaucoup  cultivé;  que  le  miel 

dit  de  Narbonne  paroit  être  principalement  recueilli  sur  les 
fleurs  du  romarin ,  etc.  Voyez  Abeille.  (C.  D.) 
MIELLAT,  MIELLÉE,  MIELLURE.  {Entomol.)  On  voit  trèsr 

souvent  en  été  sur  un  très-grand  nombre  de  feuilles,  surtout  sur 

celles  de  l'érable,  du  tilleul ,  du  platane,  du  rosier,  une  sorte 

de  vernis  brillant  qui  se  fond  facilement  à  l'eau ,  et  qui  dis- 
paroît  complètement  quand  il  a  plu ,  pour  reparoitre  quelques 
jours  après.  On  a  remarqué  que  les  abeilles,  les  guêpes,  les 

fourmis,  les  syrphes,  les  mouches  et  un  très-grand  nombre 
d'autres  insectes  viennent  sucer,  pomper  ou  recueillir  cette  ma- 

tière. On  l'a  goûté,  et  on  lui  a  reconnu  une  saveur  manifeste- 
ment sucrée.  Comme  on  avoit  remarqué  que  cette  sorte  de 

remis  ne  s'observoit  absolument  que  sur  la  face  supérieure 
des  feuilles,  on  avoit  d'abord  pensé  que  cette  matière  tomboit 
du  ciel  comme  la  pluie,  et  que  la  rosée ,  qui  n'est  autre  chose 
5i.  4 
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qu^unç  vapeur  aqueuse  qui  se  coQ4ense^  dîssolvoit  cette 
sorte  de  enicre  à  la  surface  des  plantes,  Vy  fondoit  et  qu'elle 
s'évaporoit  ensuite  de  manière  à  laisser  un  enduit  gluant  et 
sucré* 

D'autres  personnes  ont  soupçonné^  et  nous  sommes  de  ce 
nombre,  que  la  matière  dite  miellée  ne  pouvoitpas  tomber 

de  l'atmosphère;  car  on  la  voit  se  manifester  non  seulement 
sur  les  feuilles  qui  sont  tout -à- fait  couvertes  par  d'autres; 
m£^is  m^niie  sur  des  plantes,  et  en  particulier  sur  les  rosiers 

que  l'on  tient  à  l'abri  dans  les  appartemens.  Nous  avons  fait  voii? 
en  particulier  dans  ce  dernier  cas  que  le  miellat  recouvroît 
les  tables  de  marbre  sur  lesquelles  on  avoit  placé  les  rosiers  y 
que  la  surface  polie  des  glaces  des  trumeaux  en  étoit  ternie  et 
comme  vernissée.  Enfin  nous  avons  fait  observer  à  plusieurs  de 
nos  ̂ mis,  il  y  a  plus  de  vingt  ans,  que  cette  matière  sucréç 

étoit  fournie  par  les  pucerons  qui  s'attachent  à  la  face  infé- 
rieure des  feuilles,  et  qui  font  jaillir  de  temps  en  temps  des 

gouttelettes  de  la  matière  dont-  les  fourmis  sont  si  avides.  Boi- 
sier  de  Sauvages  a  donné  des  observations  analogues,  qui  sont 

consiîgpées  dans  le  Journal  de  Physique.  Voyez  l'article  Puce- 
ron. (C.  D.) 

MIEXiLIN.  (Bot.)  On  donne  ce  nom  au  bolet  du  noyev  {holetu$ 

juglandisy  Bull.) ,  aussi  nommé  Oreilhe  d'orme.  Voyez  ce  nom. 
(Lbm*) 
MIELLURE.  (Bot.)  Voyez  Miellat.  (Lem.) 

MIEMITE.  {Min.)  Un  des  noms  de  lieu  qu'on  a  donné  au 
calcaire  lent  ou  magnésien,  parce  qu'on  en  a  trouvé  à  Miémo 
en  Toscane  qui  différoit  des  autres  variétés  par  quelques  ca 

ractères,  à  peine  de  l'ordre  des  sous-variétés.  Voyez  Chax^x 
CARBONAT^B  MAGNÉSIFERE.  (B.) 

MIENT  {IchthyoL)^  nom  polonois  de  la  lotte  de  rivière. 

Voyez  Lotte.  (  H.  C.  )  '  .         . 
MIERA.  (Bo/.)  Les  Espagnols,  suivant  Clusius,  donnent  ce 

nom  à  l'huile  extraite  du  cade  de  Provence,  espèce  de  gené- 
vrier. (J.) 

MIERDA-CRUZ.  (Bot.)  Dans  les  royaumes  de  Valence  et  de 
Grenade,  ce  nom  est  donné,  suivant  Clusius,  au  passerina  ai* 
liala^  à  cause  de  sa  propriété  éminemment  purgative  ̂   qui  le 

rend  d'unjasage  haJ^tuel  chez  lespay^a^s-  (J*) 
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MIERLA.  (  Orniihm  )  Nom  espagnol  du  merle  commnit , 

turdus  merula^  Linn.,  dont,  le  mot  mierle  est  une  |dénomina« 
tîon  vulgaire.  (Ch.  D.  ) 

MI£RLE  (  Ornith»  ),,  l'un  des  noms  vulgaires  du  merle. 
(Dua^i.) 

MIETON.  {Ornith,)  L'abbé  de  Sauvage,  dans  son  Diction- 
naire languedocien ,  dit  que  le  Milan  porte  ce  nom  en  Lan- 

guedoc. (Dbsm.) 
MIGA.  {Conchyl.)  Adanson ,  Sénégal,  pag.  116 ,  pi.  8 ,  déerit 

et  figure  sous  ce  nom  une  petite  coquille  dont  il  fait  une 
espèce  de  buccin,  mais  qui  me  paroît  devoir  plutôt  être 
placée  dans  le  genre  Nasse  de  M.  de  Lamarck.  Voyez  ce  mot. 
(DeB.) 
MIGNAMIGNA.  {Bot.)  On  raconte  sérieusement  dans  le  Re» 

f  ueil  des  Voyages  que  cet  arbre  du  Congo  produit  en  même 
temps  un  poison  et  le  remède  qui  doit  le  combaflrè;  et,  ce 
qjurest  plus  singulier,  si  Ton  est  empoisonné  par  le  bois  ou  le 
ftuity  on  obtient  la. guérison.  par  les  feuiUes;  si  au  contraire 

les  feuilles  ont  produit' le  mal ,  il  peut  être  réparé  par  le  bois 
ou  le  fruit.  Il  est  plus  que  permis  de  douter  de  ces  propriétés 

d'uA  arbre  qui  d'sUleurs  est  absolument  inconnu.  (J.) 
MIGNARD.  (Ormlh.)  M.  Levaillant  nomme  àiAsi  nn  petit 

gçbe^^oiAche  figuré  dans  le  tome  4,  pi.  ]$4  de- ses  Oiseaux 
d'Afrique.  (Ch.  D.) 

MIGNAjRDISE(B«^)  ,  nom  vulgaire  d'une  espèce  d'ŒrtLET. 
Voyez  ce  nom.  (J.) 

MIGNOL.  {Bot.)  Nont  donné,  suivant  Thevet,  cité  par 

C.  Bauhin  ,  à  la  liqueur  spîritueuse  extraite  d'une  espèce  de 
palmier  qui  est  peut-être  Tareng  ,  ou  un  autre-  donnant  le 

pm^e  produit.  On  sait  que  ce  vin  ou  eette  liqueur  s'obtient 
en  détruisant  la  grappe  des  fleurs  dans  leur  spathe ,  avant  lé 

.^ëv^lopipeaient ,  pour  que  le  suc  qui  étoit  destiné  à  leur  nour« 

riture  puisse  s'écouler  par  l'ouverture  faite  à  la  spathe,  et 

.^4ive  reçu  dans  un  va&e  placé  au-dessous. '(J.) MIGNONET  BLANC  ET  ROUGE.  {Bot.)  On  donne  vulgaire- 

ment ces  noms  dans  l'Anjou,  au  trèfle  des  champs  et  au  trèfle 
étalé.  (L.D.) 

MIGNONEITE.  {Bot.)  Nom  vulgaire  qwe  portent  deux  petites 

plaoles  I  à  irés-petites  fleuis,  paroissant  au  ceninrehcemcnt  du 

4. 



printemps  y  le  draha  vema  et  VholosUum  umhellatumk  On  donne 

encore  ce  nom  à  l'œillet  de  la  Chine ,  à  la  luzerne  lupuline  et 
au  réséda  des  Jardins.  (L.  D.) 

Suivant  Bartére   et  Aublet,  on  donne  aussi  ce  nom^  à 

Cayenne ,  à  Vholosteum  oordatum ,  que  Ton  mange  en  salade» 

(J.) 

MIGNONËTTE.  (£rUomo/.')  Fourcroy  a  décrit  sous  ce  nom^ 
dans  la  petite  Entomologie  Parisienne,  une  phalène  qu'il  a 
appelée  en  latin  minutella»  Elle  n'a  qu'une  ligne  et  demie  de 
longueur.  Ces  ailes  sont  grises,  ciliées ,  et  ses  antennes  pectinées. 

Ces  caractères  ne  suffisent  pas  pour  la  faire  reconnoitre ,  il  l'a 

placée  sous  le  n.^55  près  du  bombyx  sanguinolenta,  (C.D«) 
MIGNONNE,  (Bot,)  Grosse  et  petite  iftîgnonne,  mignonne 

tardive  ;  noms  de  trois  variétés  de  pèches.  (L.  D.) 

MIGNOTISEPES  GENEVOIS.  (Bot.) -C est  le  thym  ordi- 
naire. (Lem.). 

Ml-GOUlSIS.(OrîwU.)LesAlgonquînsappellentain8iraigle 
Pyg^^g"^  9  J^lco  f^eucoetphalus ,  Linn.  (  Ch.  D.  ) 
MIGRANE  (  Crust,) ,  nom  donné  sur  les  côtes  de  Provence 

aux  crustacés  du  genre  Calapfç,  décrits  à  Tarticle  Malacos- 
TRAcés,  tom.  XXVIII ,  page  23 1  de  ce  Dictionnaire.  (Desm.) 
MIGRATION.  (  Orm^/i.)  Voyez  Oiseau;  (Ch.D.) 
MIGUEL.    {ErpétpL).  On  a  donné  ce  nom  à  une  espèce 

d'orvet.  Voyez  Orvet.  (H.  C.) 
MIHA,  MEHAHA  {BoQj  noms  arabes  du  tiprax,  selon 

Daléchamps  et  Mentzel.  (J.) 

MIIVIPARA  {  îchihyoL  ) ,  un  des  noms  brésiliens  du  pira-" 
hèbe.  Voyez DACTVLQPTàRE.  (H.  C.) 
MIJAMArSKlMMI,  SIN-SAM  {Bot.),  noms  japonoîs,  cités 

par  Kœmpfer,  d'un  arbrisseau  dont  M.  Thunberg  a  fait  son genre  Skimmia,  (J.) 

MIJEDIEGA  (Bot.),  nom  du  genêt  des  teinturiers  aux  en- 
virons de  Salamanque, suivant  Clusius.  (J.) 

MIKAN,  KAN,  KUMMI-FO  {Bot.),  noms  japonois  d'une 
variété  de  Toranger.  (J.) 

MIKANIA.  {Bot.  )  Genre  de  plantes  dicotylédones,  à  fleurs 
composées,  de  la  famille  des cor^m&i/Sres,  de  la  syngénésie po- 

lygamie égale  de  Linnaeus,  offrant  pour  caractère  essentiel.* 
Un  calice  commun  à  quatre  ou  six  folioles  et  plus ,  contenant 



MIK  ss 
Matant  de  fleurons  tons  hermaphrodites  j  cinq  ëtamines  syn» 

genèses-,  un  style  ;  le  stigrmate  bifide ,  très-saillant;  les  semences 
à  cinq  angles ,  surmontées  d'une  aigrette  pileuse  -,  le  récep- tacle nu. 

Ce  genre  est  une  division  de  celui  des  eupatoires ,  dont  il 
di£f^re  par  le  petit  nombre  de  ses  folioles  calicinale^  presque 
égales  et  non  imbriquées,  par  les  étamii^es  saillantes,  par  ses 

semences  angulense#-y  par  le  port  des  espèces.  La  plupart  des 
tiges  sont  ligneuses  ou  herbacées,  grimpantes,  garnies  de 
feuilles  opposées  ;  les  fleurs  blanches  ou  violettes ,  disposée» 

encorymbe.  Un  grand  nombre  d'eupatoires  ont  été  transpor- 
tées dans  ce  genre  :  tels  que  Veupalorium  seandens  j  hastalumj 

koustonii^  volubile ,  denlicuUUumy  tomenlosum ,  aurieulatum ,  etc» 

MiKANiA  GUACO  :  Mihania  guaeo^  Humb.  et  fionpl.,  VU  Mquin., 
a  ,  pag.  84,  tab.  io5  ;  Poir.,  IIU  gen» ,  tab.  983;  vulgairement 
Guaco.  Cette  espèce  est  devenue  intéressante  par  les  propriété» 

qu'on  croit  y  avoir  découvertes  depuis  peu  contre  la  morsure 
des  serpens ,  et  qui  ont  été  énoncées  à  l'article  Guaco.  ( Voyer 
ce  mot.  )  Sa  tige  est  cylindrique ,  grimpante ,  très-rameuse  ;  le» 
rameaux  nombreux ,  opposés,  cannelés  et  velus;  les  feuille» 
pétiolées,  opposées,  ovales ,  aiguës  ,  hérissées  en  dessous,  à 
dentelures  distantes,  longues  de  huit  à  neuf  pouces;  les  fleur» 
disposées  en  corymbes  axillaires,  opposés  et  feuilles;  le  calice 
à  quatre  folioles,  renfermant  autant  de  fleurons  de  couleur 
blanche ,  à  cinq  divisions  à  leur  limbe  ;  les  stigmates  très4ongs, 
divergens;  les  semences  linéaires;  les  aigrettes  sessiles.  Cette 

plante  ,  d'une  odeur  désagréable,  croit  sur  les  bords  du  fleuve 
de  la  Madeleine ,  aux  lieux  chauds  et  humides. 

MiKANiA  DE  l'Orénoque  ;  Mikunia  orinocensîs^  Kunth,  in 
Humb.  et  Bonpl.  Noy*  Gen.j  4,  pag.  i34.  Arbrisseau  grim- 

pant, dont  les  rameaux  sont  glabres,  striés,  opposés  ;  les  feuilles 

pétiolées,  opposées ,  l'une  d'elles  souvent  plus  petite  ou  nulle  ̂  
ovales,  arrondies,  à  deux  lobes  profonds,  anguleux;. dentelée» 

vers  leur  base ,  glabres ,  k  cinq  nervures ,  longues  d'un  pouce 
et  demi  ;  les  corymbes  glabres',  réunis  en  panicules;  le  calice 
a  quatre  ou  cinq  folioles ,  et  autant  de  fleurs.  Cette  plante  croit 

aux  lieux  humides  de  l'île  Pararuma ,  dans  les  Missions  de  l'O- 

Tënoque.  Le  mikania  micrantha ,  Kunth^  L  c. ,  ne  difl'ère  de 
cette  e^èce  quf  par  sa  tige  herbacée ,  par  ses  pétioles  beau-» 
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coup  plus  longs;  les  âeurons  variant  de  quatre  à -cinq.  Elle 
croit  aux  lieux  ombragés,  dans  les  environs  de  Carîpe. 

MiKANiA  ODORANTE  ;  Mikoniasuaveotens ,  Kunth ,  Noi^,  Gen, , 

/«  c.  Cet  arbrisseau  est  très -rapproché  du  mikania  seandehs  / 
W^Ud«  Ses  rameaux  sont  hexagones ,  couverts  de  poils  mous 

et  blanchâtres  j  les  feuilles  pétiolées,  ovales  arrondies,  pro- 

fondément échancrées  en  cœur,  hispides  et  pubescentes,  blan- 

châtres en  dessous ,  à  cinq  nervures  j  longues  de  quatre  pouces', 
à  grosses  dentelures  ;  les  corymbes  axillaires  et  opposés  ;  ses 
fleurs  pédicellées,  presque  ternées;  le  calice  à  cinq  folioles, 
a  quatre  fleurs  blanches ,  odçrantes.  Cette  plante  croit  aux 

lieux  humides  et  ombragés ,  proche  Guarumo ,  dans  la  Nou- 
velle-Grenade, Le  mikania  mollis^  Kunth,  L  c, ,  difiHàre  de 

cette  espèce  par  ses  feuilles  plus  molles ,  tomenteuses ,  parles 
pétioles  de  la  longueur  des  feuilles ,  par  lès  fleurs  solitaires  et 
sessUes, 

Mikania  A  FBni£.LEs  DE  LAURIER  :  Mikania  laurifatia^  Willd., 
Spee^i  Kunth,  in  Humb.,  /.  c. ,  tab,  35o;  CaoaUa  laurifoiià  > 
Linn«,  Svppl  ,  35 1,  Arbrisseau  grimpant,  à  rameaux  glabres., 
bruns,  anguleux;  les  feuilles  médiocrement  pétiolées,  ovales, 

un  peu  obtuses  ,  aigiicfs  à  leur  base,  entières,  réticulées,  à 
trois  nervures ,  glabres ,  un  peu  corial^es ,  luisantes  ;  les  co* 
rymbes  paniculés ;  les  Heurs  ternées,  presque  sessiles  ;  leur  ca- 

lice à  quatre  folioles,  à  quatre  fleurs»  Cette  plante  croit  aux 
lieux  tempérés  à  la  Nouvelle- Grenade,  proche  la  ville  de 
Mariquita,  où  Ton  trouve  également  la  mikania  serratifoliày 
Kunth,  /,  é.,  à  feuilles  ovales  oblongues,  glabres,  acumi» 
nées,  dentées  en  scie ,  en  coin  à  leur  base,  réticulées,  à  troîa 
nervures;  les  corymbes  trés^rameux;  les  fleurs  solitaires ,  pé* 
dlcellées  ;  le  calice  à  cinq  folioles,  avec  autant  de  fleurs. 

Mikania  a  feuilles  étroites  ;  Mikania  angustifolia ,  Kunth , 
L  c.  Ses  tiges  sont  ligneuses  ;  ses  rameaux  tomenteux  et  blaa- 
châtres;  ses  feuilles  opposées,  pétiolées,  oblongues,  lancéa- 
lées,  un  peu^^iguès,  entièrea,  coriaces,  arrondies  à  leur  base^ 
blanchâtres  et  tomenteuses  en  dessous,  veinées,  rétic*ilées  , 
longues  de  quatre  i  cinq  pouces  ;  les  corymbes  pàniculéi^ , 
étalés ,  munis  de  bractées;  les  fleurs  géminées  et  sessiles ,  ou 
solitaires  et  pédicellées  ;  le  calice  est  oblong ,  presque  à  dix  fo- 

lioles imbriquées,  à  six  fleura  ;  la  corolle  un  peu  |>ikii8e.  OtWt 
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plante  croft  à  la  Nouvelle-Grenade ,  aux  lieux  ombttigés,  entre 
Iba^e  et  Cuesta  de  Tolima. 

MiKANiA  angulaire;  Afifcanîa  angularisj  Humb.  et  Bonpl.  ̂  

PL  ̂ Iquin, ,  vol.  2 ,  pag.  67,  tab.  106.  Plante  d'une  odeur  forte, 
à  tige  herbacée,  grimpante  ,  très-rameuse;  les  rameaux  cy- 

lindriques, glabres,  striés  et  cannelés;  les  feuilles  pétîolées, 
triangulaires ,  en  fer  de  pique ,  aiguës  ,  à  dentelures  peu  mar- 

quées, distantes,  glabres,  réticulées,  à  trois  nervures, longues 
de  cinq  à  sept  pouces;  les  feuilles  florales,  ovales  oblongues, 
|dus  étroites;  lescorymbespaniculés;  les  fleurs  presque  soli- 

taires ,  pédicellées  ;  le  calice  a  cinq  folioles ,  et  quatre  fleurs. 
Cette  plante  croît  aux  lieux  humides ,  sur  les  bords  du  fleuve 
Catamayo.  Le  nUkania  loxensis ,  Kunth ,  ̂  c. ,  ne  diffère  de 
cette  espèce  que  par  ses  feuilles  ovales ,  rétrécies ,  acuminées 
au  sommet ,  médiocrement  échancrées  en  cœur.  Elle  croît 
aux  lieux  tempérés  de  la  Nouvelle-Grenade. 

MiKANiA  STiPULACéE  :  Mikaniastipulacea ,  Willd. ,  Spec.;Eupa^ 
lotium  stipulaeeum  ,  Vahl ,  Symb, ,  3  ;  pag.  94.  Ses  tiges  sont 

glabres  et  grimpantes  ;  ses  feuilles  en  fer^e  pique.,  mucro- 
nées,  aiguës  à  leur  base,  un  peu  velues  en  dessus,  munies  de 
deux  lobes  à  leur  partie  inférieure;  deux  stipules  cunéiformes, 
mucronées;  les  corymbes  axillaires  et  terminaux;  le  calice  a 

quatre  folioles  linéaires ,  et  quatre  fleurs;  Taigrette  est  purpu- 
rine. Cette  plante  croît  au  Brésil.  (Poir.  ) 

Necker  donne  le  nom  de  Mikania  au  perehea  d'Aublet, 
genre  de  la  famille  des  urticées.  (J.) 
MIKINO.  (Bot.)  Dans  la  province  de  Bracamoros ,  faisant 

partie  de  l'Amérique  méridionale,  un  caimitier,  chrysophyU 
lum  aquaticum ,  est  ainsi  nommé  suivant  les  auteurs  de  la  Flore 
Equinoxiale.  (J.) 
MIKO.  (Afamm.)  Voyez  Mico.  (Desm.) 

MIL,  MILLET.  (Bot.)  C'est  sous  ce  nom  que  l'on  désigne 
généralement  parmi  nous  le  milium  semine  luteo  de  C.  Bauhin 
etTouTaeîorij  panieum  miliaeeum  de  Linosus,  dont  les  graine» 
jaunes  servent  de  nourriture  aux  oiseaux  conservés  en  cage.  lia 
des  variétés  à  graines  blanches  et  à  graines  noirâtres.  Le  même 

nom  est  donné  dans  les  colonies  à  d'autres  graminées  cultivée» 
comme  céréales.  Le  mil  à  chandelles  est,  suivant  Aublet ,  le  hol' 
eus  spicaluSf  cultivé  à  Cayenne  ;  il  est  le  même  dans  les  Antilles^ 
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et  Von  peut  croire  aussi  que  cVst  le  milium  afrieanum ,  ou  petit 

mil  d'Afrique,  indiqué  à  Saint-Domingue  par  Nicolson»  à  moins 
que  ce  ne  soit  le  sorgho,  holcus  sorghum  de  Linnœus,  nommé 
aussi millococo,  dont  les  fleurs  sont  en  panicule,  et  non  en  épi,  et 

dont  les  grains  y  beaucoup  plus  gros  que  ceux  de  notre  millet^ 
varient  également  par  la  couleur  jaune  et  noirâtre»  Ce  der- 

nier auteur  nomme  milium  un  autre  genre  de  graminée,  dont 
une  espèce^  milium  effusum^  a  quelques  rapports  extérieurs 

avec  le  àiiliet  d*Europe ,  mais  il  difiTère  par  ses  locustes  abso- 
lument unifloresy  sans  rudiment  de  fleur  avortée»  (J^) 

I/LILJEB.  (Bot.)  Voyez  Dochon.  (J.) 
WiLMH{Bat^ ,  nom  arabe  de  Vaselepias  aph^lla  de  ForskaL 

MILAFLQUS  (Bol.)  y.  nom  languedocien  de  l'obier ,  vihur^ 
uum  opulus ,  selon  Gouan.  (J.) 

MILAN.  {Ornith^y  Milvus^  Bechstcin^  Lacépéde.  Quoiqu'il 
«oit  difficile  d'assigner  des  caractères  particuliers  et  bien 
tranchés  aux  milans,  que  dans  le  SjrsUma  Naturœ-  Uinnœus  a 

confondus  dans  le  grand  genre  Fa/eo,  l'on  croit  devoir  faire 
ici  pour  ce  groupe,  ce  qu'on  a  déjà  fait  poudr  ceux  des  aigles , 
des  buses  et  des  éperviers,  en  rapprochant  les  observations  con->' 
signées  dans  les  ouvrages  de  Bechstein ,  et  de  MM.  de  Lacé- 

péde^ Cuvier,  Savigny,  Vieillot,  lesquelles  serviront  de  type 
pour  un  genre  que  des  remarques  postérieures  contribueront 
sans  doute  à  établir  avec  encore  plus  de  solidité. 

Le  bec  des  milans  proprement  dits  est  incliné  dis  sa,  base  , 

siaisfoiblement,  et  ce  n'est  qu'au  milieu  qu^il  forme  le  crochet  ̂  
le  dos  en  est  rétréci  et  anguleux;  la  cire  est  glabre  et  convexe^ 

la  mandibule  supérieure  a  les  bords  dilatés ,  et  l'inférieure  y. 
droite  et  obtuse  y  k  bassin  uni  et  lisse ,  est  plus  courte  que  la 

supérieure ,-  les  narines ,  placées  obliquement  et  marquées  d'un 
pli  au  bord  antérieur,  sont  elliptiques;  la  langue,  oblongue  y. 
charnue,  arrondie  par  dessous,  a  les  cornes  lisses  en  dessus,  et 
sa  pointe  est  entière  et  épaisse  f  les  taries,  sont  courts ,  minces , 
ëcussonnés  par  devant,  et  ont  leur  partie  supérieure  revêtue 
de  plumes  ;  les  doigts  sont  courts  ;  les  extérieurs  des  trois,  de 

devant  sont  unis  à  leur  base  par  une  membrane,  et  l'intermé- 
diaire excède  peu  les  latéraux;  les  ongles  sont  médiocres  et 

foiblcmcntacéiés;  lesailes^  trés-Iongues^  atteignentrextrémité 
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de  la  queue ,  qui  est  fourchue  ou  étagéc.  Cette  dernlèvc  forme 
de  la  queue  nesi  ici  indiquée  que  relativement  à  une  espèce 
trouvée  dans  TAustralasie.  M.  Vieillot,  qui  avoit  établi  les 

geafes  Jctinie  et  Couhiehj  consacrés,  le  premier  au  milan  cres- 
Mrelle, ^ico  jXumheus,  Lath. ,  et  le  second  au  couhich  ou 
tUuuu  cœsius  de  M.  Savigny,  comprenoit  encore  parmi  lea 
milans,  les  deux  espèces  du  Parag.uay,  ainsi  que  le  milan  de 

la  Caroline  ;  mais  dans  la  seconde  édition  de  son  Analyse  d'une 
nouvelle  Ornithologit^  il  a  substitué  le  nom  ̂ élanoïàe  à  celui 

àecouhieh^  et  il  a  déclaré  que  &o.n  intention  étoit  d*y  joindre 
les  trois  derniers  oiseaux,  qui  dévoient  être  retirés  du  genre 

Milan  ̂   attendu  qu'ils  avoient,  comme  caractères  particuliers 
aux  élanoïdes  (i),  Ja  mandibule  supérieure  arrondie  ea 
dessus,  la  cire  velue  et  les  doigts  totalement  séparés.  Néanmoins  y 

comme  d'une  part  si  le  genre  Falco  exige  des  divisions,  il  est 
bon  de  ne  pas  trop  les  multiplier,  et  que  d'une  autre  l'ordre 
alphabétique  ne  permettroit  plus  de  décrire  les  espèces  dont 

il  s'agit,  si  on  ne  le  faisoit  pas  dans  cet  article ,  on  va,  pour  les 
y  comprendre,  séparer  les  milans  en  trois  sections,  d'après 
les  signes  les  plus  saillans. 

^  I.  Queue  fourchue  ;  bec  anguleux;  tes  deux  doigts  extérieurs 
réunis  par  une  membrane* 

Milan  commun  :  Milvus  vulgaris^  Linn.,  éd.  6,  et  Falco  milyus  y 

GmeUetLath.;  pl.enLdeBu£f.,n.*422;  de  Borkhausen,  5.*'  fasc, 
mâle  et  femelle;  de Nozeman ,  pi.  8  \  de  Lewin  ,  pi.  lo;  de  Do« 
novan ,  tom.  a  ,  pi.  47  ;  de  G.  Graves ,  tom.  1 ,  pK  à.  Cet  oiseau 

a  deux  pieds  de  longueur  depuis  l'extrémité  du  bec  jusqu'à 
celle  de  la  queue,  et  quatre  pieds  huit  pouces  de  vol;  il  pèse 
environ  deux  livres  et  demie.  La  peau  nue  qui  couvre  la  base 

du  bec  est  jaune  ainsi  que  l'iris  et  les  pieds;  le  bec,  de  cou- 
leur de  corne,  est  noirâtre  vers  le  bout;  les  ongles  sont  noirs; 

l'extrémité  de  la  queue  est  très^ourchue  ;  les  plumes  de  la  tête 
et  du  cou  sont  longues  et  effilées ,  et  leur  couleur  e^i  cendrée 
airec  des  raies  longitudinales  brunes  ;  les  rémiges  sont  noires, 
les  pennes  secondaires  brunes;  le  dessus  et  le  dessous  du  corps 

(l)  Yoje»  dts  observationc  tur  ce  nom  au  tom.  XIY,  pag.  aSa* 
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offrent  iin  mélange  de  fauve  et  de  blanchâtre  ,  et  les  peones 
caudales  sont  d'un  brun  roussàtre. 

La'  femelle  est  d'un  brun  plus  foncé;  la  tête  et  le  cou  ont 
plus  de  blanc.  Suivant  Meyer  ,  les  jeunes  ont  toutes  les  plumes 

de  la  tête  arrondies  et  sans  aucune  l'aie  ;  leur  dos  est  plus  foncé 
que  celui  des  adultes  ;  le  dessous  du  corps  est  de  couleur  de 

rouille,  et  les  pennes  de  la  queue  sont  d'un  roux  foncé  avec 
des  taches  transversales  et  confusément  éparses;  Il  y  a  des 

variétés  d'âge  ou  accidentelles  qui  ont  tout  le  plumage  d'un 
roux  plus  ou  moins  foncé ,  et  d'autres  qui  sont  preisque  entiè- 

rement blanches. 

Le  milan  est  répandu  en  Europe ,  en  Asie ,  en  Barbarie;  On 
le  trouve  en  France  dans  les  cantons  voisins  des  montagnes, 

et  il  est  également  commun  en  Angletierre  où  Lewin  dit  qu'il 
fréquente  les  marais,  les  eaux  douces,  et  qu'il  chasse  les  ca- 

nards, les  sarcelles  et  autres  oiseaux  aquatiques.  Cet  auteur 

ajoute  même  que,  lorsqu'il  a  des  petits,  les  lièvres,  les  lapins 
et  d'autres  mammifères  deviennent  aussi  sa  proie;  mais  pro- 

bablement Lewin  se  trompe  sur  l'espèce  à  laquelle  il  attribue 
dépareilles  captures,  et  qui  est  peut-être  le  balbuzard;  car  les 
mulots,  les  taupes,  les  rats,  les  reptiles  et  les  gros  insectes 
sont  la  nourriture  ordinaire  du  milan ,  qui  à  leur  défaut  dévore 

les  poissons  morts  flottant  sur  les  eaux.  Il  s'approche  aussi  des 
lieux  habités  pour  prendre  les  jeunes  poulets;  mais  si  la  mère 

l'aperçoit  assez  t6t,  ses  cris  et  sa  résistance  suffisent  pour 
l'écarter  de  la  basse-cour.  C'est  du  haut  des  airs  où  cet  oiseau 

s'élance  avec  rapidité,  et  plane  si  légèrement  qu'on  ne  re- 
marque pas  le  mouvement  de  ses  ailes,  qu'à  l'aide  de  sa  vue 

perçante  il  découvre  une  pâture  aisée  à  saisir  ou  enlever,  et 

se  laisse  tomber  sur  elle  comme  s'il  ne  faisoit  que  glisser  sur 
un  plan  incliné.  Les  milans  sont  d'ailleurs  regardés  comme 
le  symbole  de  la  lâcheté;  aussi  voraces  que  les  corbeaux,  ils 
se  laissent  chasser  par  eux ,  et  fuient  devant  des  oiseaux  de 

proie  de  bien  plus  petite  taille.  Aussi  n'a-t*on  donné  à  Pespèce 
dont  il  s'agitle  nom  de  milan  royal  que  parce  qu'il  contribuoit 
autrefois  au  plaisir  des  princes  qui  lui  lâchoient  un  épervier 
par  lequel  il  étoit  ramené  des  hautes  régions  où  ce  dernier 

alloit  l'attaquer  et  le  vaincre. 
Buffon,  presque  toujours  si  judicieux  observateur,  fait  an 
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tablean  trop  sévère  de  la  lâcheté  du  milan ,  et  Mauduyt  envisage 
ses  qualités  et  ses  défauts  sous  un  aspect  plu8f>hitosophique. 

Ce  dernier,  considérant  que  le  bec  de  cet  oiseau  n'étoit  infé- 
rieur à  celui  des  rapaces  les  plus  courageux ,  ni  par  sa  forme , 

ni  par  ses  dimensions,  a  trouvé  la  cause  de  son  étonnante  pu- 
sillanimité dans  la  foibl esse  de  ses  serres;  elles  forment  en  effet  la 

première  arme  des  oiseaux  chasseurs,  celle  dont  ils  frappent  9 

arrêtent,  saîssisent,  enlèvent  et  retiennent  leur  proie;  c'est 

donc  d'après  la  forme  des  serres  qu'on  doit  juger  de  l'étendue 
des  facultés  des  oiseaux  de  cette  classe,  et  c'est  parce  qu'il  est 
mal  armé  que  le  milan  est  lâche;  c'est  parce  qu'il  a  la  sçrre 
courte  et  peu  Aexible ,  qu'il  fuit  devant  l'épervier  qui  l'atteint 
de  loin  avec  une  arme  souple  et  propre  à  faciliter  tous  les 
mouvemens. 

Les  milans  font  dans  des  creux  de  rochefs  ou  sur  les  grands 

arbres  des  forêts  tombant  de  vétusté,  on  nid  trcs-ample  et 

construit  sans  art  avec  de  petites  branches  entrelacées  d'herbes  ' 
sèches.  La  ponte  est  ordinairement  de  deux  œufs  et  quelquefois 

de  trois  et  même  de  quatre,  selon  M.  Temminck.  Ces  œufs,  blan- 

châtres avec  quelques  taches  d'un  roux  jaunâtre,  sont  figurés 

dans  le  1  .•' vol.  de  Lewîu  i  pi.  3 ,  n.*  2  ,  et  Nozeman  les  a  aussi 
représentés  avec  le  nid ,  pi.  9, 

Parmi  les  variétés  d'âge  ou  accidentelles  du  milan  commun 
on  doit  compter  le  Milan  châtain  de  S.  G.  Guielin,  Milvus 

castaneus ,DsLu.d.',  le  Milan  korschun  du  même ,  Milyus  russicus  , 
Daud.;  le  Milan  de  Sibérie  ou  Milan  du  Jaïk,  de  Lépechin, 

Milvus  jaicensis ,  Daud.  ;  le  Milan  d'Autriche  ,  Falco  austriacus , 
Gmel.etLath.,etle  Milan  noir,  Falco  afcr,Gmel. ,  pi.  enl.472, 

que  M.  Savigny  range  parmi  les  synonymes  de  son  milan  éto- 

lien,mai8  qu'on  est  fondé  à  regarder  comme  un  jeune  du 
milan  commun ,  avant  sa  seconde  mue ,  puisque  M.  Levaillant 
assure  en  avoir  pris  un  individu  dans  le  nid  de  ce  dernier,  et 

l'avoir  ensuite  é^evé  lui-même.'Ce  naturaliste  observe  en  outre 

que  le  jeûne  oiseau ,  plus  brun  que  les  vieux ,  n'a  rien  de  véri- 
tablement noir  dans  son  plumage,  ce  qui  rend  sa  dénomination 

impropre. 
Le  fait  exposé  par  M.  Levaillant  pourroit  faire  douter  de 

l'existence  comme  espèce  du  milan  étolien  de  M.  Savigny  ; 

cary  s'il  constate  que  le  milan  noir  n'est  aùtre'que  le  milan 
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commun  dans  sa  jeunesse,  il  résulteroit  des  indications  syno* 

nymiques  de  ce  dernier  que  le  milan  d'Egypte  et  le  milan 
commun,  par  lui  cités  d'une  manière  peu  positive  comme 
existant  dans  cette  contrée,  ne  formeroient  qu^une  seule 
espèce  en  des  états  différens.  Au  reste ,  ne  pouvant  se  livrer 

dans  un  ouvrage  tel  que  celui-ci  à  des  discussions  sufiSsantes 

pour  éclaircir  une  pareille  question,  on  va  décrire  séparé- 

ment lès  deux  oiseaux  sur  lesquels  est  appelée  l'attention des  naturalistes. 

Milan  FAR ASiTB  ;  Falco  parasiticus ^  Daud.  et  Lath.  Cet  oi« 

seau ,  dont  M«  Levaiilant  a  donné ,  au  tome  I.*'  de  son  Or- 

nithologie d'Afrique,  pi.  22,  une  figure  que  M.  Savigny 
dît  représenter  un  individu  âgé  de  plusieurs  années,  est  de 
la  taille  de  la  sous-buse  commune,  faLco  subbuteo^  Lion.  Il  a 

le  dessus  de  la  tête,  du  corps,  le  cou  et  la  poitrine  d'un 
brun  de  tan  ;  les  plumes  ont  les  tiges  noirâtres  et  la  bordure 
plus  claire.  Les  grandes  pennes  des  ailes  sont  noires  et  les 
moyennes  plus  brunes;  la  queue,  longue  et  peu  fourchue,  est 
de  cette  dernière  couleur;  elle  est  traversée  de  raies  plus 

foncées:  les  joues  et  la  gorge  sont  blanchâtres;  les  plumes 

abdominales^  tibiales  et  anales  sont  de  la  couleur  du  bois  d'aca- 
jou. Le  bec  est  jaune,  ainsi  que  les  pieds;  la  cire  est  bleuâtre , 

et  les  ongles  sont  noirs.  La  femelle ,  un  peu  plus  forte ,  a  le 

plumage  plus  terne;  celui  des  jeunes  est  brun,  et  dans  ces  der- 
niers la  queue  est  presque  carrée. 

Cet  oiseau,  répandu  en  Afrique,  est  nommé  au  Cap 

Tcujyhen^iefy  tenae  qui  signifie  voleur  de  poules.  Il  n'y  a  pas 
d'habitation  où  il  ne  paroisse  à  certaines  heures  du  jour^ 

et,  plus  hardi  que  notre  milan,  la  vue  de  l'homme  ne  l'em- 
péche  pas  de  fondre  sur  les  jeunes  oiseaux  domestiques.  Les 

coups  de  fusil  n'empéchoient  même  pas  ces  parasites  de  re- 
venir sur  les  chariots  où  M.  Levaiilant  faisoit  prépareriez 

viandes,  dont  ils  parvenoienk  à  enlever  quelques  morceaux. 

Sur  le  bord  des  rivières  ils  s'abattent  du  haut  des  airs,  se 

plongent  dans  l'eau  pour  en  tirer  du  poisson,  et  chassent 
d'ailleurs  toutes  sortes  de  menu  gibier.  Ils  disputent  aussi  aux 

corbeaux  les  lambeaux  de  charogne,  qu'ils  les  forcent  même 
de  leur  abandonner. 

Ils  font  leur  nid  sur  les  arbres  ou  dans  les  rochersi  mai»  y 
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s'il  se  trouve  des  marais  dans  les  cantons  par  eux  ha- 
bités, ils  les  fréc^uentent  de  préférence,  et  placent  leur  nid 

sur  quelque  buisson  entre  les  roseaux.  Ces  œufs  ,.au  nombre 
de  quatre,  ont  des  taches  rousses. 

Milan  ifrrouBN  ;  Milvus  œtolius ,  Savig.  Cet  oiseau ,  qui  est  le 
foleo  œgjrptius  et  lefaleo  Forshahlii  de  Gmelin  (et  probablement 
lefalco  panuitieas,  Lath.) ,  est  figuré  dans  le  Grand  Voyage 

d'Egypte ,  pi.  3 ,  n*"  1 ,  et  dans  TAbrégé  d'Histoire  naturelle  de 
Holandre,  tom.  II,  part,  i",  pag.  34,  pi.  D ,  n*  2,  Il  est  décrit 
comme  long  de  vingt-deux  pouces,  et  ayant  la  mandibule 

supérieure  noire,  et  l'inférieure  jaunâtre  k  son  origine, 
brune  et  noire  k  son  extrémité,  ce  qui  annonceroit  un  jeune 

âge.  Lé  dessus  de  la  tête  et  la  gorge  sont  blanchâtres  avec 

des  raies  brunes.-  Le  dessus  du  corps  est  d'un  gris-brun  foncé, 
et  le  dessous  d'un  gris  ferrugineux  avec  des  taches  étroites 
d'un  brun  noir.  La  queue,  très-peu  fourchue,  ainsi  qu'elle 
l'est  en  général  chez  les  jeunes  milans,  a  neuf  ou  dix  bandes 
transversales  d'un  gris  blanc. 

Cet  oiseau,  qui  se  trouve  surtout  en  Egypte,  se  rencontre 
aussi  en  Allemagne ,  en  Suisse ,  en  France  ;  et ,  suivant 
MM.  Leisler  et  Jules  de  Lamotte,  il  préfère  le  poisson  à 
toute  autre  nourriti^re.  Il  niche  sur  les  arbres  et  pond  trois 

ou  quatre  œufs  d'un  blanc  jaunâtre  avec  des  taches  brunes 
très-nombreuses. 

En  rapprochant  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  des  milans 
commun,  noir,  étolien  ou  parasite,  on  sera  vraisemblable- 

ment porté  à  en  conclure  qu'il  n'est  question  que  d'une 
seule  espèce  considérée  dans  les  variations  que  Tâge  et  le  cli- 

mat lui  ont  fait  éprouver. 
Si^our  un  oiseau  qui  habite  également  en  Europe,  en  Asie 

et  en  Afrique,  et  que  par  conséquent  on  a  été  plus  à  portée 

d'examiner  dans  les  différentes  circonstances  de  sa  vie,  l'on 
éprouve  encore  des  incertitudes  sur  l'identité  spécifique ,  à 
plus  forte  raison  doit-on  craindre  des  erreurs  lorsqu'il  s'agit 
d'espèces  qui  n'ont  point  d'analogues  dans  notre  pays  ;  aussi 
ne  va-t-on  parler  d'autres  oiseaux  regardés  comme  des  milans, 
qu'afin  de  ne  pas  laisser  trop  incomplète  une  nomenclature 
qui  se  trouve  dans  la  plupart  des  ouvrages  sur  l'ornithologie. 
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§.  II.  Queue  plus  ou  moins  fourchue;  les  trois  doigts  antérieurs 
totalement  séparés. 

Milan  blac  ;  Falco  melanopterus ,  Dand.  Cet  oiseau ,  le  même 
que  le  couhieh  ou  elaaus  cœsius  de  Savigny,  pag.  38.de  ses 

Oiseaux  d'Egypte,  et  le  falco  sonninensis  ̂ ,  Lath.,  estfigvré  dans . 

la  Description  de  TEgypte^  pl*  >  9  n*"  2 ,  et  d&ns  rOroithologîe 
d'Afrique  de  M,  Levaillaut,  tom.  I.%  pi*  56  et  37.  Sa  taille 
excédé  peu  celle  de  la  cres^erelle,  falco  tinnunculus^  Linn*  Il 

aies  tarses  jaunesainsi  que  tes  doigts,  qui  sont  proportionnelle'^ 
ment  plus  courts  que  ceux  du  milan  proprement  dit  ;  ses  ongles 

sont  noirs;  la  m»ndibulesupérieure,qui  n'est  pas  entaillée  sur  les 
côtés ,  est  noire,  et  rinférieure ,  plus  courte ,  droite  et  obtuse , 

est  jaune,  à  bout  noir;  Tiris  est  d'un  orangé  vif;  les  narines 
sont  ovales  et  en^partie  cachées  par  des  soies;  il  y  a  entre 
elles  et  l'œil  une  place  noire  ;  la  tête ,  le  derrière  du  cou  et 
le  dos  sont  d'un  gris  roussâtre,  les  couvertures  des  .ailes  sont 

noires,  et  les  plumes  scapulaircs  ont  leur  bordupe  d'un  roua- 
sàtre  fauve;  les  pen.ne.$  alaires  sont  cendrées  et  ienminées' de 
blanc;  la  queue,  très-]Légèrement  fourchue,  pui&que  la  plus 

longue  penne  Ifitéra^e  n'excède  que  d'un  pouce  les  plus  courtes 
du  m^li^u,  est  d^fin,.  gris  roussâtre  en  dessus,  et  branche  ea 
dessous. 

La  femelle,  un  peu  plus  forte  que  le  mâlçL,  a  le  :  manteau 

^'une  teinte  bleiiàtre ,  le  noir  des  ̂ il(^.  moins  foncé ,  et  le 
blanc  moins  pur»  Cbe»  les  >eunes  la  poitrine  est  d'un  roux  fer- 
rugineux. 

l.e  blac  ̂ e  M.  Leyaillant,  ou  cpuhieh  des  Arabes,  se  trouve 

en  Barbarie,  en  Egypte,  en  Afrique iil  se  ̂ fnt  presque  tpu- 

ÎQurs  perché  sur  le  sommet  des  arbres  ou  ̂ es^lus  Jiamt»  buis- 

sons, où  \\  fait  enteji;idre  des  cris  perçans  gu'il  répète  ausai 
lorsqu'il  vol^,  Iln'^ttaipie  point  les  petits  oife^uiif  et  ne  chassie 
les  pies-grièches  et  les  corbeaux  que  p our  les  écar^  des  li^Mx 

qu'il  habite.  Quoique  hardi  et  courageux,  sa  nourriture  or- 
dinaire ne  consiste  qu'en  sauterelles,  mantes  et  âutces  in- 
sectes, auxquels  paroit  être  due  l'o^ur  de  musc  dont  son 

corps  et  ses  excrémens  sont  imprégnés*  Comme  il  est  trèa-fa-^ 

rouche,  on  l'approche  difficilen^ei^t  :  il  fait  dap^  l'enfQtirchùrfS 
des  arbres  un  nid  assez  spacieux ,   très-évasé ,  et  garni  inté- 
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rieureraent  de  plumes  et  de  mousse ,  où  la  femelle  pond  quatre 
à  cinq  œufs  blancs. 

Milan  pbla  Caroune;  Milvusfurcatus^  Dum. ,  eiFalcofur- 

eatusy  Linn.  Cet  oiseau,  figuré  dans  l'Histoire  naturelle  de  la 
Caroline  par  Catesby,  tom.  i ,  pK  4,  et  qui,  suivant  Klein, 
se  trouve  également  au  Pérou ,  est  un  peu  plus  petit  que  le 
milan  ordinaire.  Son  bec  est  noirâtre,  la  cire  est  brune,  et 

rirÎB  rouge  ;  les  tarses,  fort  courts,  sont  jaunâtres  ainsi  que  les 

doigts;  les  ongles  sont  noirs.  La  tête  et  le  cou  sont  trés-blancs; 
le  dessous  du  corps  est  delà  même  couleur;  les  ailes  et  la  queue 
sont  noires,  et  celle-ci  est  très-fourchue. 

Milan  yéïapa  ;  Milvus  jelapa ,  Vieill.  L'oiseau  auquel  les 
Guaranis,  peuple  du  Paraguay,  donnant  le  nom  d'yétapa, 
est  appelé  par  d'Azara ,  n.°  38  ̂ faucon  à  queue  en  ciseaux,  parce 
qu'en  planant  il  ouvre  et  referme,  cpmme  des  ciseaux^  sa 
queue  qu'il  élargit  quelquefois  au  point  qu'elle  forme  un  de- 

mi-cercle. Ce  milan  a  plus  de  vingt-un  pouces  de  longueur 

î,Viqu'â  l'extrémité  de  la  queue  qui  en  occupe  le  tiers ,  et  dont 
/  la»  penne  la  plus  extérieure  excède  de  sept  pouces  les  deux 
intermédiaires.  La  tête,  la  totalité  du  cou ,  le  bas  du  dos  et 
le  dessous  du  corps  sont  blancs  ;  les  ailes  sont  en  partie  noires 
et  en  partie  blanches;  le  haut  du  dos  et  les  petites  couvertures 

supérieures  des  ailes  sont  noirs,  avec  des  reflets  verts  et  do- 
rés. Les  grandes  couvertures  et  les  plumes  uropygiales  et 

anales  sont  de  la  même  couleur  avec  des  reflets  cendrés.  La 
cire  et  les  tarses  sont  bleus. 

Cet  oiseau ,  qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  le  milan  de  la 
Caroline,  arrive  dans  le  printemps  au  Paraguay  en  troupes 

de  dix  à  viqgt  individus.  Son  vol  est  ordinairement  circu- 
laire, et  lorsque  , descendu  près  de  l^  terre,  il  voit  approcher 

quelqu'un ,  il  s'élève  promptement  en  traçant  des  spirales , 

pour  se  mettre  liors  de  toute  atteinte^  Les  sauterelles  qu'il  force 
à  s'élever  de  te^re ,  et  qu'il  dévore  en  l'air^  paroissent  être  sa 
seule  nourriture. 

Milan  a  qubue  blanche  ;  MiWus  leucurus ,  Vieill.  Cet  oiseau 

du  Paraguay,  qu^  d'Azara  a  décrit  n."*  36 ,  sous  le  nom  de 
fi^eoi!khl(Lne  ̂   copime  ayant  le  hec  un  peu  courbé  dès  sa  base; 
la  queue  fourchue  ;  les  trois  doigts  antérieurs  sans  membranes  ; 

1«9  %^fe9i  1^09,  couverts  de  plumes  en  devant  sur  la  moitié  de 
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l€iip  longueur»  el  fevêtui  sur  le  reste  de  petites  écailles,  est 

long  de  treize  pouces  deux  lignes;  son  bec  est  noir,  Tiris  est 

orangé;  la  cire  et  le  tarse  sont  d'un  jaune  pâle  ;  les  yeux  sont 
entourés  d'une  tache  noire;  les  parties  supérieures  du  corps , 
les  pennes  alaires  et  celles  du  milieu  de  la  queue  sont  bleuâtres  ; 

les  autres  pennes  caudales  sont  blanches  ,  et  elles  ont  les 

tiges  et  le  bout  d'un  cendré  plus  foncé  que  celui  du  dos. 
XJn  individu,  regardé  par  d'Azara  comme  jeune  ,  avoit  au 

bas  de  la  gorge  quelques  taches roussàtres  et  brunes;  le  der* 
riére  de  la  tête  et  le  dessus  du  cou  étoient  marbrés  de  blanc , 
de  brun  et  de  noirâtre. 

M.  Vieillot  a  décrit  dans  ses  Oiseaux  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale, sous  le  nom  de  Milan  cresserelle,  le  yàico  p/wm- 

heus ,  Gmel.  et  Lath.,  dont  il  a  depuis  formé  le  genre  Ictinib. 

(Voyez  ce  mot.) 

§.  111.  Queue  étagée» 

Milan  a  queue  éTAOés;  MiWus  sphenuruSj  Viéill.  Cette  es^ 
pèce,  récemment  découverte  en  Australasie  9  se.trouve  au 

Muséum  de  Paris.  Sa  longueur  totale  est  d'environ  dix-neuf 
pouces  ;  son  bec  est  rougeâtre ,  et  les  pieds  sont  jaunes.  Les 
plumes  de  la  tête  et  du  cou  alongées,  pointues  et  étroites, 

sont  d'un  fauve  clair  avec  des  raies  longitudinales,  blanches 
au  centre  ,  et  les  mêmes  couleurs  se  retrouvent  sur  celles  des 

parties  inférieures  du  corps  ,  lesquelles  sont  larges  et  arron- 
dies. Le  dos ,  les  scapulaires  et  les  couvertures  des  ailes  sont 

variés  de  brun  »  de  roux  et  de  blanc.  Les  pennes  alaires  sont 

noires,  et  les  pennes  caudales  d'un  gris  roussâtre.  (Ch.  D.) 
MILAN  ou  MILAN-DE-MER.  {Ichthyol.)  On  donne  ce 

nom  à  une  espèce  de  trigle  ,  Irigla  lucerna^  de  Linnaeus*. 
Voyez  Trigle.  (H.  C.) 

MILAN  MARIN.  {Ichthyol.)  Voyez  Pastenague.  (H.C.) 
MILANDRE  ,  Galeus.  (làhthyoL)  Dans  plusieurs  de  nos 

départemens  méridionaux,  on'  donne  vulgairement  ce  nom  à 
un  poisson  cartilagineux  ,  de  la  famille  des  plagiostomes , 
poisson  que  Linnœus  avoit  rangé  parmi  les  squales,  et  dont 

M.  Cuvier  a  fait  le  type  d'un  genre  particulier,  auquel  on 
peut  assigner  les  caractères  suivans  : 

Corps  alongé  ;  queue  grosse  et  cïiarnuey  à  nageoire  presque 



MIL  es 
fourchue  ;  museau  proéminent ,  percé  par  les  narines  en  dessous 

et  par  des  évents  en  dessus;  une  nageoire  anale  ;  des  dents  en  soicj 
à  leur  côté  extérieur  seulement;  une  nageoire  dorsale  double  et 
sans  épine. 

On  distinguera  aisément  les  Milandres  des  Carcharias,  des 

Lamiss  et  des  Marteaux  ,  qui  n'ont  point  d'évents  ;  des  Al- 
6DILLAT8,  des  Cbntrinbs  ,  des  Squatines  et  des  Leiches  ,  qui 

n*ont  point  de  nageoire  anale  ;  des  Emissoles  «  dont  les  dents 

sont  en  pavé;  des  Grisets,  qui  n'ont  qu'une  nageoire  dorsale; 
des  Pèlerins  ,  dont  les  dents  sont  petites  et  coniques;  des 

Cbstracions,  qui  ont  une  épine  en  avant  de  chaque  nageoire 
dorsale.  (Voyez  ces  dififérens noms  de  genres,  Plagiostomes  et 
Squale.) 

On  ne  connoit  encore  qu'uoe  espèce  dans  ce  genre ,  c'est 
le  ÎjLmiola  de  Rondelet ,  et  le  Squalus  galeus  de  Linnœus; 
nous  la  nommons 

MiLANDRB  ORDINAIRE  y  GaUus  vulgaris.  Museau  aplati,  alongé, 
couvert  de  petits  tubercules  ;  bouche  ample  ;  langue  lisse  ; 
trois  rangées  de  dents  triangulaires,  échancrées,  serrées  à 

chaque  mâchoire  ;  dos  d'un  gris  foncé  ;  ventre  blanchâtre  ; 

yeux  d'un  vert  argenté,  à  prunelle  noire  et  oblongue;  na- 
rines fermées  en  partie  par  un  lobule  court  ;  nageoires  pec- 

torales longues;  caudale  inégalement  biiobée. 

Ce  poisson  cartilagineux  ,  qui  ne  parvieot  qu'à  la  taille  de 
quatre  à  cinq  pieds,  et  qui- met  bas  trente-six  à  quarante 
petits  à  la  fois ,  est  très-répandu  sur  le  globe;  mais  lise  montre 
rarement  dans  les  mers  septentrionales,  et  paroit  plus  abon- 

dant dans  la  Méditerranée  que  partout  ailleurs.  Sa  chair  est 

très-dure  et  d'une  odeur  désagréable  ;  on  la  fait  quelquefois 
sécher  cependant;  mais  elle  ne  sert  à  la  nourriture  que  des 

plus  pauvres  d'entre  les  pêcheurs. 
Rondelet  croit  que  le  milandre  est  le  poisson  nommé  ca^ 

nicula  par  Pline,  et  que  cet  écrivain  nous  représente  comme 

le  plus  grand  ennemi  des  plongeurs  occupés  à  la  recherche 
du  corail.  Georges  Ent  en  a  donné  une  fort  bonne  anatomie  , 

et  Broussonnetl'a  décrit  d'après  un  individu  pris  à  Cette.  Si, 
du  reste  ,  on  lui  ̂   attribué  quelquefois  une  taille  énorme , 

c'est  pour  lui  avoir  rapporté  des  mâchoires  et  des  dents  qui 

viennent  d'un  poisson  étranger  non  encore  décrit,  et  qui 
3u  5 
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pourroit  Lien  être  le  requin ,  ou  une  espèce  voisine. 
(H.C.) 

MILA^O  {Ornith.)y  nom  espagnol  du  milan  commun, /a/co 
milvus ,  Linn.  et  Lath.  (  Ch.  D.  ) 

,  MILAX.  {Bot,)  Nom  sous  lequel  Dioscoride  citoit  Tif,  taxu& , 

suivant  Cordus,  cité  par  C.  fiauhin.  C'est  aussi  le  milos  cité  par 
Mentzel.  (J.) 

MILCHEIRO  (Orni^A.)  ,  nom  espagnol  de  la  mésange  bleue , 
parus  cœruleuSf  Linn.  (Ch.  D.) 

MILCH-JAUGER  (Omith.),  nom  allemand  du  chat-huant, 

strix  aluco  et  stridula  ,  Linn.,  lequel  s'applique  aussi  à  l'en- 
goulevent, caprimulgus  europœus  ̂   Linn.  (Ch.  D.) 

MILCHSCHWAMM  {Bol.)^  nom  de  la  chanterelle,  champi- 
gnon du  genre  Merulius  ,  en  Haute-Saxe.  (  Lem.) 

MILEA,  MELIA  (Bot,) y  noms  grecs  anciens  du  frêne  dont 

le  dernier  a  été  employé  par  Linnaeus  pour  désigner  l'azeda- 
rach.  (J.) 

MILEKTOK.  (OrnUh,)  Othon  Fabricius,  qui  cite,  à  la  page 
123  du  Fauna  Groenlandica  ,  ce  nom  comme  appartenant  à  un 

oiseau  du  Groenland,  n'en  détermine  pas  l'espèce.  (Ch.  D.) 
MILEKTOK  (Mamm.),  nom  qui  est  donné  par  quelques  au- 

teurs pour  le  quatrième  âge  du  phoca  groealandica  de  Muller. 
(F.C.) 

MI LESIË,  Mi^«sia.  {EntomoL)  Fabricius  a  employé  ce  nom 

pour  désigner  un  genre  de  diptères  qu'il  a  séparé  des  syrphes 
et  qui  appartient  par  conséquent  à  la  famille  des  chéto- 
loxes  ou  latérisètes.  M.  Latreille  avoit  indiqué  ce  genre  à  la 

iin  du  vingt-quatrième  volume  de  la  première  édition  du  Dic- 

tionnaire de  Déterville,  sous  le  n.®  667 ,  et  il  l'avoit  ainsi  ca- 
ractérisé r 

«  Bec  très-court, presque  nul,  le  nez  ou  la  partie  antérieure 
et  supérieure  de  la  tête  insensiblement  élevée  en  devant. 

Antennes  plus  courtes  que  la  tête ,  insérées  sur  une  proémi- 

nence en  palette  presque  ronde,  comprimée,  et  dont  la  soie  n'a 
pas  d'articles  distincts. 

c(  Ailes  couchées;  abdomen  conique,  alongé;  pattes  posté- 

rieures souvent  grandes.  *  Voyez  l'article  Svrphe,  (  C.  D.) 
MILET.(Bo^)  Voyez  Millet.  (L.  D.) 

MILIAIRË  {ErpétoL)  ,  nom  spécifique  d'une  couleuvre  que 
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nous  avons  décrite  dans  ce  Dictionnaire,  tom.  XI,  pag.  2o3, 
(H.C.) 

MILIAIRËS  [Glandes].  (Bot,)  Très-nombreuses  sur  les  par- 
ties vertes  des  végétaux ,  paroissantau  microscope  et  quelque- 
fois à  la  loupe,  sur  Tépiderme  détaché  et  opposé  à  la  lumière , 

sous  la  forme  d'une  aire  ronde  ayant  à  son  centre  une  ligne 
tantôt  obscure,  tantôt  transparente*  Ces  glandes  sont  regardées 

par  beaucoup  d'observateurs  comme  des  pores,  et  daignées 
par  le  nom  de  pores  corticaux,  pores  de  l'épiderme,  etc. 
Voyez  au  mot  Glande.  Voyez  Kroker  de  plantarum  epidermide  ; 
les  observations  de  M.  Decandolle  et  le  Mémoire  de  M.  Mirbet 

sur  les  Labiées.  (Mass.) 

MILIARIA.  (Omith,)  Le  miliariaavit  de  Varron  étoît  l'or- 
tolan, emheriza  hortulana,  Linn.;  mais  cette  épithète,  jointe 

nu  terme  générique  emheriza ,  désigne  actuellement  le  proyer 
qui  est  le  miliaria  cana  de  Frisch  ,  chez  lequel  le  miliaria  lutea 
est  le  bruant.  (  Ch.  D.  ) 
MILIARUM.  (Bot.)  Genre  de  Mœnch  qui  se  rapporte  à 

quelques  espèces  d'agrosf  1*5.  Voyez  Agrostide.  (Poir.) 
MILIOLE,  Miliola^  {ConchyL)M»  de  Lamarck  a  donné  ce 

nom  à  un  petit  genre  de  corps  crétacés,  évidemment  organisés, 

qu'il  place  dans  la  section  des  sphérulées,  dans  sa  division  des 

céphalopodes  polythalames,  par  une  analogie  qui  n'est  rien 
moins  qu'évidente  comme  pour  un  grand  nombre  d'autres 

genres  de  ce  groupe.  Les  caractères  qu'il  lui  assigne,  et  que 
nous  nous  bornons  à  copier,  sont  :  Coquille  fransverse,  ovale , 

globuleuse  ou  alongée ,  multiloculaire  ,'  à  loges  transversales 
entourant  l'axe ,  et  se  recouvrant  alternativement  les  unes  les 

autres.  Ouverture  très-petite,  située  à  l'extrémité  du  der- 
nier tour ,  soit  orbiculaire,  soit  oblongue.  M.  de  Lamarck  dit 

connoitre  des  milioles  dans  Tétat  frais  ou  marin  et  recueil- 

lies sur  des  fucus  près  de  l'île  de  Corse,  mais  il  ne  les  décrit- 
pas;  il  se  borne  à  spécifier  quelques  espèces  fossiles  des  envi- 

rons de  Paris.  (De  B.) 

MILIOLE.  (  Fo5s.)  Il  paroît  que  jusqu'à  présent  on  n'a  trouvé 
ces  petites  coquilles  muUiloculaires  que  dans  le  calcaire  coquil* 

lier  grossier,  et  elles  s'y  trouvent  quelquefois  en  si  grande  abon- 
dance, qu'elles  constituent  presque  à  elles  seules  le  sable  ou 

les  pierres  de  certains  bancs,   où  elles  se  sont  conservées, 
5. 
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quoique  les  autres  coquilles  solubles  qui  les  accompagnoienft 
aient  disparu.  Voici  les  espèces  que  nous  connoissons  : 

MiLiOLE  GRIMAÇANTE-,  MiUola  ringcns ,  Lamk.,  Ann.  du  Mus. 

d'Hist.  nat.,  tom.  9$  pi*  17»  fig*  1 9  et  atlas  de  ce  Dictionnaire» 
Coquille  subglobuleuse,  bombée  en  dessus  et  en  dessous,  ayant 

dans  les  plus  gros  individus  un  peu  plus  d'une  ligne  de  lon- 
gueur. A  un  des  bouts  de  la  coquille,  se  trouve  Touverturede 

sa  dernière  loge.  £lle  est  oblongue  ou  elliptique,  quelquefois 

même  orbiculaire  ;  mais  ce  qui  la  rend  remarquable ,  c'est  une 
petite  langue  échancrée  qui  naît  de  Tavant-dernier  demi-tour, 

et  qui  s'avance  dans  l'ouverture ,  formant  une  espèce  de  lèvre 
et  une  grimace.  Lieu  natal,  Grignon. 

MiLiOLE  CŒUR  deserfent;  Miliola  cor  anguinum  ,  Lamk.,  loc. 

cit,j  même  planche,  fig.  3.  Cette  espèce  un  peu  moins  grosse 

que  la  précédente,  a  la  forme  d'un  coeur  renflé  et  n;iédiocre- 
ment  déprimé  d'un  côté ,  et  chaque  loge  n'embrasse  pas  com- 

plètement un  demi-tour  de  la  spirale.  L'ouverture  est  sans  lèvre 
ou  langue  saillante.  Lieu  natal ,  Grignon,  et  à  Fontenai-Saints- 
Pères,  près  de  Mantes. 

MiLioLE  rKiGOtiULE) Miliola  trigonuta,  Lamk. ,  loc,  ci7.,  même 
planche,  fig.  4»  ̂ ^  atlas  de  ce  Dictionnaire.  Cette  miliole  est 
à  peu  près  de  la  grosseur  de  la  précédente.  Elle  est  renflée, 

ovale  trigone,  comme  une  graine  depoZj^gor»f/m,  et 'chaque 
loge  fait  à  peu  près  un  tiers  de  tour  de  la  spirale.  Le  renfle- 

ment de  chaque  loge  forme  autant  de  facettes  ovales,  pointues 

aux  extrémités,  et  dont  la  dernière  présente  une  petite  ouver- 
ture presque  orbiculaire,  dans  laquelle  on  aperçoit  un  petit 

appendice  linguiforme  quinait  de  la  base  de  l'avant-dernière 
facette.  On  trouve  cette  espèce  à  Grignon. 
.Miliole|aplatie;  Miliola  planulata^  Lamk.,  loo,  cit.  Cette 

espèce  est  encore  plus  petite  que  les  précédentes.  Elle  est 

aplatie,  elliptique.  Ses  loges  sont  comme  naviculaires,  opposées 

alternativement  en  croix;  l'ouverture  est  fort  petite.  On  1» 
trouve  fossile  à  Louvres,  près  de  Paris,  et  on  en  rencontre  à 

l'état  vivant,  près  de  Pile  de  Corse,  sur  les  corallines  et  les 
fucus.  Une  variété  de  cette  espèce  qui  est  encore  plus  petite  ̂  

et  qu'on  trouve  à  Grignon ,  a  été  iigurée  dans  les  vélins  du 
Mus.  d'Hist.  nat.,  n.*  27,  fig.  3,  et  une  autre  beaucoup  plus 
grande  a  été  recueillie  auprès  de  Hesse-Cassel. 
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.  MiuoLE  DES  piERRRs ;  Miliola  saxorum  j  Lamk.,  loc.  oî^,  et  vélirrs 

du  Mus. ,  n«**  2  5 ,  fig.  14  et  16.  Coquille  elliptique  oblongue ,  et 
moins  aplatie  que  celle  qui  précède»  Ses  loges  parallèles  à 

Taxe  de  la  spirale  sont  obtongues,  et  chacune  d'elles  ne  fait 

qu'un  quart  de  tour  de  cette  dernière.  L'ouverture  est  très- 
petite.  On  trouve  cette  espèce  à  Grignon.  Certaines  pierres 

de  la  plaine  de  Montrouge ,  près  de  Paris^  paroissent  n'être 
composées  que  depetites  coquilles  de  cette  espèce.  L'action  de 
la  gelée  les  ayant  quelquefois  désunies,  j'ai  pu  en  rassembler 
quatre-vingt-quatorze  dans  une  petite  case,  dont  la  capacité 

n'avoit  qu'une  ligne  cube  d'étendue.  On  a  rapporté  de  la  Nou- 
velle Hollande  une  miliole  non  fossile^  quiparoit  avoir  de  très- 

grands  rapports  avec  cette  espèce. 
Miliole  opposée;  Miliola  oppositUy  Lamk. ,  Ann.  du  Mus., 

tom.  9) pi*  17,  tig.  5. Coquille  aplatie,  elliptique,  pointue  aux 
deux  bouts,  à  loges  opposées,  et  portant  un  sillon  sur  chaque 

côté  des  loges.  A  l'un  de  ses  bouts ,  il  se  trouve  un  petit  tube 
qui  servoitsans  doute  d'ouverture  à  l'animal  qui  l'a  formée. 
Longueur,  une  demi-ligne.  On  trouve  cette  espèce  à  Grignon 
et  dans  le  Piémont.  Les  loges  de  cette  coquille  étant  opposées, 

M.  Lamarck  avoit  cru  qu'elle  pourroit  constituer  un  genre 
particulier,  mais  elle  paroît  avoir  tant  d'analogie  avec  les 
milioles,  que  nous  avons  cru  devoir  la  laisser  dans  ce  genre. 

Miliole  a  deux  pointes;  Miliola  birostris^  Lamk.,  loc,  cit. 

Coquille  très-étroite,  fusiforme,  pointue  aux  deux  bouts.  Cette 
espèce  est  distincte  de  toutes  les  autres  par  sa  forme  alongée, 

grêle,  pointue  aux  deux  extrémités,  et  qui  lui  donne  l'aspect 
d'un  grain  d'avoine  très-petit.  Longueur,  une  ligne.  On  la 

trouve  à Chaumont,  département  de  l'Oise.  Comme  on  n'aper- 
çoit pas  d'ouverture  à  ce  petit  corps,  il  n'est  pas  très-certain 

qu'il  appartienne  au  genre  Miliole. 
M1UOLE  .obscure;  Miliola  obscura^  Def.  Coquille  aplatie, 

discoïde,  à  loges  opposées,  et  portant  un  très-petit  trou  -à 

Tune  de  ses  extrémités.  Sa  surface  raboteuse  empêche  que  l'on 
ne  distingue  parfaitement  les  loges  comme  dans  les  autres 

espèces.  Elle  se  trouve  en  Italie,  mais  j'ignore  dans  quel  lieu. 
Diamètre,  une  ligne.  (D.  F.) 

MILIOLITE,  Miliolites.  (Conchyl.)  M.  DenysdeMontforta ,  le 

premier,  établi  sous  ce  nom  un  genre  de  corps  crétacés  fossiles 
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qu'il  caractérise  ainsi:  Coquille  libre,  univalve,  cloisonnée ^ 
ovalaire,  lisse  extérieurement;  la  bouche  inconnue.  Il  ne 

contient  qu'une  espèce ,  le  Miliolitb  sabuleux  ,  Miliolitei 
sahulosuSy  figuré  pag.  74 ,  tom.  1  de  son  Système  de  Conchylio- 

logie» Est-ce  le  miliole  des  pierres?  (Db  B.) 

MILION.  {Omilh.)  C'est  en  vieux  François  le  milan  corn» 
tann jfaleo  milvus^  Linn.  Le  même  terme  désigne,  par  er« 
reur,  dans  le  Traité  de  la  Fauconnerie  de  Guillaume  Tardif, 

le  grand  aigle  ,/aZco  chrysaejtos  ̂   Linn.  (  Ch<  D.  ) 

MILlTARIS.  {BoL)  Pline  parle  d'une  herbe  que  l'on  nom- 

moit  militarisa  parce  qu'on  guérissoit  par  son  application 
toutes  les  plaies  faites  avec  le  fer.  Elle  éfoit  laiteuse,  et  il  pa- 

roît  qu'elle  étoit  aussi  connue  de  Galien.  JJherhatnilitaris  Galeni 

est,  selon  C.  Bauhin,  une  espèce  d'épervière,  Tiièracium  sabau' 
dum^  qui  est  encore,  selon  lui,  la  même  que  Vherba  lactaris 
de  Pline.  11  ne  faudra  pas  la  confondre  avec  Vorchis  mililaris 

des  modernes.  (J.) 

MILIUM.  {Bot^)  Ce  nom  appartenant  naturellement  au  millet 
cultivé  de  toute  ancienneté,  lui  a  été  6té  par  Linnieus,  qui 

l'a  réuni  au  panis  sous  celui  de  panicum  miliaceum.  Il  a  ensuite 
donné  à  un  autre  genre  de  graminées  celui  de  mi7ii/m ,  ce  qui 

jette  de  la  confusion  dans  les  nomenclatures  admises  généra- 
lement.  Comme  le  genre  Panicum  de  Linnasus  a  déjà  subi 

quelques  réformes  et  a  été  subdivisé  en  plusieurs,  il  coilvien- 
droit  peut-être  de  chercher  dans  cette  réforme  à  rendre  au 
millet  son  premier  nom.  (J.) 

MILLA.  {Bot.)  Genre  de  plantes monocotylédones,  àfleurs 

incomplètes ,  de  la  famille  des  narcissées ,  de  Vhexandrie  mo- 

nogynie  de  Linnœus,  offrant  pour  caractère  essentiel:  Une  co- 
rolle infundibuliforme,  à  six  divisions  ouvertes,  ovales,  dont 

trois  alternes  ,  plus  étroites  ,  six  étamines  insérées  à  l'orifice 
du  tube;  un  ovaire  supérieur,  pédicellé;  un  style  saillant; 

trois  stigmates  globuleux;  une  capsule  triangulaire,  à  trois 
valves  ,  à  trois  loges  polyspermes. 

MiLLA  BiFLORE;  Milla  hijlora^  Cavan.,  Icon,  rar»  ,  2,  p.  76  , 
fab.  196.  Cette  plante  a  des  racines  composées  de  bulbes 
alongées,  fasciculées  ;  elles  produisent  des  feuilles  étroites, 
subulées,  un  peu  canaliculécs ,  glabres  ,  entières,  longues 

d'un  pied  et  plus.   De  leur  centre  s'élève  une  tige  droite* 
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ferme,  cylindrique  ,  longue  au  plus  d'un  pied=.  très-souvent 
dichotome  au  sommet ,  terminée  par  deux  fleurs  blanches  ; 

trois  bractées  courtes,  aiguës,  situées  à  la  base  de  la  bifur- 
cation; les  pédoncules  longs  de  trois  pouces,  épaissis  vers  leur 

sommet*,  la  corolle  de  six  découpures  ovales,  les  alternes  plus 
étroites ,  terminées  par  une  petite  pointe  recourbée;  les  fîla- 

mens  très-courts  ;  les  anthères  droites ,  alongées ,  conni ventes  ; 
un  ovaire  trigone;  les  stigmates  globuleux,  garnis  de  poîls 

épais  et  blanchâtres  ;  une  capsule  alongée ,  triangulaire  ,  ai- 
guë. Les  semences  nombreuses,  ovales,  aiguës,  noirâtres  , 

comprimées  en  forme  de  follicules.  %ette  plante  croit  au 
Mexique.  (Poir.) 

MILLANGUË  {Bot,) ,  un  des  noms  vulgaires  du  sorgho  ,  cs« 
pèce  du  genre  Houqub.  (Lem.) 

MILLARAL.  {Bot,)  Dans  le  midi  de  la  France,  on  donne  ce 

nom  à  un  champ  planté  en  maïs.  (  L.  D.) 

MILLARGO.  {Bot,)  On  donne  ce  nom,  dans  le  midi  de  la 
France ,  à  la  tige  verte  du  maïs.  (  L.  D.) 

MILLARGOU.  {Bot.)  C'est,  dans  le  midi  de  la  France,  le 
maïs  semé  pour  servir  de  fourrage.  (  L.  D.) 

MILLEA  {Bot.) ,  de  Willdenow.  Voyez  Milla.  (Lem.) 
MILLECANTON.  {Ichthjol.)  A  Genève  on  appelle  ainsi  de 

très-petites  perches  qu'on  prend  à  chaque  coup  de  filet  par 

milliers,  pendant  l'été ,  dans  le  lac  Léman ,  et  qui  passent  pour 
un  mets  fort  délicat.  (H.  G.  ) 

MILLE-FEUILLE  (Bo^),  nom  françoisde  plusieurs  espèces 
du  genre  Achillea  de  Linnsus,  lesquelles  étoient  désignées 
par  Tourne  fort  et  ses  prédécesseurs  sous  celui  de  Millefolium. 

Voyez  ce  mot  et  celui  d'AcHiLLéE.  (J.) 
MlLLErFEUILLE  AQUATIQUE.  {Bot.)  Nom  vulgaire  de 

rhottone  aquatique.  On  désignoit  aussi  autrefois  sous  ce  nom 

les  cornifles,  les  myriophylles,  et  quelques  renoncules  qui 
croissent  dans  les  eaux.  (L.  D.) 

MILLE-FEUILLE  CORNUE.  {Bot.)  On  donne  vulgairement 
ce  nom  aux  cornifles  et  à  la  renoncule  aquatique.  (L.D.) 

MILLE-FEUILLE  EN  ÉPI.  {Bot.)  C'est  le  myriophylle  à  épi. 
(L.  D.) 

MILLE-FEUILLE  A  FEUILLES  DE  CORIANDRE  {Bot.)  ̂ 
nom  vulgaire  de  laphellaudre  aquatique.  (L.  D.) 
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MILLE- FEUILLE  DE  MARAIS.  (Bot.)  C'est  rufriculaire 
vulgaire  et  la  petite  utripulaire.  (L.  D.) 
MILLE-FEUILLE  MARINE.  {Bot.)  On  donne  ce  nom,  sur 

nos  côtes  de  l'Océan,  à  plusieurs. espèces  d'algues,  comme  au 
plocamium  vulgare ^  au  gelidium  coronopifoliurrif  etc*  (Lbm.) 

MILLE-FEUILLE  QUEUE  DE  CHEVAL  {Bot.) ,  un  des  noms 
vulgaires  de  Thottone  aquatique.  (L.  D.) 
MILLE-FEUILLE  RENONCULE.  (JBo^)  On  donnoît  autre- 

fois ce  nom  aux  renoncules  à  feuilles  très-découpées  qui  crois- 
sent dans  les  étangs  et  les  rivières.  (  L.  D.) 

MILLE  FLEUR  {Bof,) ,  nom  vulgaire  du  thlaspides  champs. 

(L.  D.)    . 

MILLEFOLIUM.  {Bot,)  Lorsqu'en  botanique  on  n'étoit  pas 
encore  parvenu  à  reconnoitre  que  les  vrais  caractères  géné- 

riques doivent  être  fondés  sur  la  fructification,  celui  de 

feuilles  très-découpées  a  dû  suffire  pour  rapprocher  sous  le 

même  nom  beaucoup  de  plantes  d'ailleurs  très-différentes.  Le 
millefolium  de  C.  Bauhin  réunit  des  utriculaires,  des  myrio^ 
phyllunij  des  renoncules  aquatiques,  un  hottonia^  et  surtout 

desachillées,  qui  sont  les  vrais  mille-feuilles  de  Tournefort. 
Une  tanaisie  et  un  gnaphale,  sont  des  millefolium  de  Plukenet; 
et  Rumph  donne  aussi  ce  nom  à  un  acrostichon,  (J.) 

MILLEGRAINE.  {Bot,}  Plusieurs  plantes  ont  reçu  ce  nom  à 

cause  de  la  grande  quantité  de  graines  qu'elles  produisent  ; 
entre  autres,  le  lin  radiole  et  les  herniaires  ou  heruioles. 

Voyez  ci-après  Milleghana.  (L.  D.) 
MILLEGRANA.  {Bot.)  Cordus  désignoitsous  ce  nom  la  tur- 

quette  ou  herniole,  herniaria,  et  Lobel  citoit  sous  celui  de 
millegrana  minima,\e  linumradiola  de  Linnaeus,  différent  de  ses 

congénères  par  une  cinquième  partie  retranchée  à  la  fructifi- 
cation :  ce  qui  a  déterminé  quelques  auteurs  à  en  faire  un 

genre  distinct.  C^est  le  radiola  de  Dillen  et  de  Smith  ;  le  mille^ 

grana  d' Ad anson ,  le  linocarpon  de  Micheli.  Le  nom  de  mi/ie- 
grana  est  donné  à  un  oldenlandia  dans  Tîle  de  Saint-Domingue. 
Voyez  Cypsélée.  (J.) 

MILLEGREUX.  {Bot,)  Bomare  dit  quesur  les  côtes  de  France 
on  donne  ce  nom  aux  joncs  et  plantes  analogues  qui  habitent 
leurs  bords.  (J.) 
MILLEGUETTA.  {Bot.)  Voyez  Malaguktta.  (Lem.) 
MILLEKULARTOK.  {Ornilh.)  Nom  groènlandois  que  porte, 
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dans  son  premier  âge,  Toiseau  de  proie  appelé  par  Linnaeus 

falco  rusticolusj  et  qui,  suivant  Othon  Fabricius,  n.^  34  de  sa 
Fauna  Groenlandica  ^  est  alors  tacheté.  Le  plumage  du  même 
oiseau  devient  ensuite  noir,  et  il  se  nomme  alors  kernektok; 

puis  blanchâtre  ,  et  c'est  le  kakorlok;  enfin  il  devient  entière- 
ment blanc,  et  on  Tappelle  kakortuinok,  (Ch.  D.  ) 

MILLEMORBIA»  (Bot.)  La  scrophulaire  des  ho\s{icrophu' 

Uuria  nodosa)  a  été  ainsi  nommée  autrefois ,  parce  qu'on  l'em- 

ployoit  dans  le  traitement  d*un  grand  nombre  de  maladies* 

(Lem.)- 
MILLEP£D£.  {Conch,)  On  a  donné  ce  nom  à  un  Strombe, 

strombus  millepeda^  Lion.  (Desm.) 
MILLEPERTUIS  {Bot.),  %per/ciim ,  Linn.  Genre  de  plantes 

dicotylédones,  type  delà  famille  des  hy péri cées,  Juss.,  et  de 

la  polyndelphie  polyandrie ,  Linn.,  qui  offre  pour  principaux 
caractères:  Un  calice  monophylle,  divisé  profondément  en 

cinq  découpures  ovales  ou  oblongues;- une  corolle  de  cinq 
pétales  ovales  ou  oblongs,  évasés,  plus  grands  que  le  calice; 
desétamînes  nombreuses ,  à  filamens  capillaires,  réunis  en  trois 

à  cinq  faisceaux;  un  ovaire  supère,  ovale  ou  arrondi,  sur- 
monté de  trois  à  cinq  styles  terminés  chacun  par  un  stigmate 

simple;  une  capsule  ovale  ou  arrondie,  s'ouvrant  en  trois  à 
cinq  valves,  et  partagée  en  trois  à  cinq  loges  polyspermes. 

'  Dans  une  espèce  le  fruit  est  charnu  et  à  une  seule  loge. 
Les  millepertuis  sont  des  herbes  ou  des  arbrisseaux  à  feuilles 

opposées,  simples,  le  plus  souvent  entières,  et  à  fleurs  de  cou- 
leur jaune,  ordinairement  disposées  en  corymbe  terminal. 

Leur  suc  propre  est  gommo-résineux ,  souvent  coloré;  leurs 
feuilles  et  les  calices  des  fleurs  sont  presque  toujours  munis  de 

glandes  remplies  d'huile  essentielle,  paroissant  tantôt  à  leur 
surface  comme  de  petites  taches  noirâtres,  tantôt  comme  des 

points  demi-transparens,épars  dans  leur  parenchyme.On  en  con  - 

noît  aujourd'hui  plus  de  cent  vingt  espèces  dont  la  plus  grande 
partie  est  exotique  et  se  trouve  dans  les  pays  chauds.  On  les 

divise  en  plusieurs  sections  établies  principalement  d'après  le 
nombre  de  leurs  styles. 

*  Trois  styles;  une  haie  pour  fruit. 

MiixEPERTDis  ANDR03ÈMB  :  vulgaîrementTouTE  Saine  ;  Hyperi" 
cum  androsœmum^  Linn.^  Spec,   1102:  Androsœmum ,  Dôd., 
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Pempt,,  78.  Sa  tige  est  ligneuse  >  haute  d'un  à  deux  pieds,  ra- 
rement plus,  légèrement  anguleuse,  garnie  de  feuilles  grandes , 

ovoïdes ,  sessiles,  glabres.  Ses  fleurs  sont  petites  en  proportion 
des  autres  parties,  portées  sur  des  pédoncules  rameux  et  dis- 

posées en  corymbe  au  sommet  des  rameaux;  leurs  folioles  calir 

cinales  sont  ovales-arrondies ,  obtuses,  inégales.  Le  fruit  est 
une  baie  noirâtre,  globuleuse,  uniloculaire  et  polysperme. 
Cette  espèce  croit  naturellement  dans  les  lieux  couverts ,  en 

France ,  en  Espagne,  en  Italie  et  en  Angleterre.  On  lui  attri- 
buoit  autrefois  beaucoup  de  propriétés;  on  la  croyoii  bonne 

pour  guérir  un  grand  nombre  de  maladies,  et  c'est  de  là  que 
lui  est  venu  le  nom  de  toute-sàîne;  elle  a  été  principalement 
vantée  comme  vulnéraire,  apéritive,  résolutive,  antiputride 

et  vermifuge.  Aujourd'hui  elle  est  presque  entièrement  tom- 
bée en  désuétude. 

**   Trois  styles;  une  capsule  à  trois  loges  ̂   folioles  du  calice entières» 

Millepertuis  fétide  :  Hypericumhircinum ,  Linn.,  Spcc,  1  io3; 
Androsœmum  fœtidum j  capitulis  longissimis  Jilamentis  donatisy 

Moris.,  Hist.^  2 ,  p.  471 ,  s.  5 ,  t.  6 ,  f.  8.  Sa  tige  est  frutescente, 

rameuse,  glabre,  haute  de  deux  à  trois  pieds,  légèrement 

biranguleuse ,  garnie  de  feuilles  ovales-lancéolées,  sessiles, 

glabres.  Les  fleurs  sont  assez  grandes,  portées  à  l'extrémité  des 
rameaux  sur  des  pédoncules  rameux ,  et  disposées  en  un  petit 

corymbe  peu  garni;  leurs  étanâines  et  les  styles  sont  sensible- 
ment plus  longs  que  les  pétales.  Cette  plante  croît  sur  les  bords 

des  ruisseaux  dans  le  midi  de  l'Europe;  on  la  trouve  dans  l'île 
de  Corse. 

Millepertuis  quadranculairb  :  hypericum  quadrangulum  ̂  

Linn.,  Spec.^  1104;  Flor.  Dan,^  t.  640.  Sa  tige  est  droite,  her- 

bacée, quadrangulaire,  haute  de  dix-huit  à  trente  pouces, 
garnie  de  feuilles  ovales,  glabres,  parsemées  en  leur  disque 

de  nombreuses  glandes  semi-transparentes,  et,  en  leur  bord, 

d'une  rangée  de  points  noirs.  Ses  fleurs  sont  petites,  rappro- 
chées au  sommet.de  la  tige  et  des  rameaux  en  un  corymbe 

serré;  leur  calice  est  lancéolé.  Cette  espèce  croît  dans  les  prés 
humides  et  sur  les  bords  des  ruisseaux ,  en  France  et  dans  le 

reste  de  l'Europe* 
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Millepertuis  perfoeé  :  Hjpericum  ptrforatum^  Linn.,  Sptc.^ 

11  o5;  Flor.  Dan.j  U  io43.  Sa  tige  est  droite,  cylindrique,  lé- 

gèrement bi-anguleuse,  haute  d'un  à  deux  pieds,  garnie  de 
feuilles  ovales-oblongues,  plus  larges  ou  plus  étroites,  parse- 

mées de  glandes  semi- transparentes.  Ses  fleurs  sont  disposées 
en  Gorymbe  étalé,  mais  assez  garni;  leurs  folioles  calicînales 
sont  lancéolées.  Cette  plante  est  commune  en  France  et  en 

Europe  dans  les  bois  montueux.  C'est  particulièrement  Fcspècc 
qu'on  nomme  le  millepertuis  ou  herbe  à  mille  pertuis,  et  qui 
a  joui  autrefois  de  beaucoup  de  réputation  en  médecine. 

Toutes  ses  parties  ont  unç  saveur  amère,  légèrement  balsa- 

mique et  un  peu  astringente,  qu'elles  doivent  à  une  substance 
colorante  rouge,  de  nature  gommo-résineuse ,  qu'on  peut  eu 
extraire  par  l'infusion  dans  l'esprit  de  vin. 

Le  millepertuis  passoit  jadis  pour  astringent,  emména- 
gogue,  diurétique,  résolutif,  vermifuge,  çt  surtout  pour 

vulnéraire.  Lorsqu'on  croyoit  pouvoir  hâter  la  guérison  des 
plaies  par  des  applications ,  cette  plante  étoit  une  des  espèces 

qui  avoit  le  plus  de  réputation  sous  ce  rapport;  on  larecom- 
mandoit  alors  tant  pour  les  blessures  et  plaies  extérieures ,  que 

pour  les  ulcères  internes;  mais  aujourd'hui  que  les  médecins 

ont  entièrement  changé  de  manière  de  voir,  elle  n'est  plus 
usitée  que  par  les  gens  qui  suivent  les  vieilles  routines.  Les 
parties  qui  étoient  les  plus  usitées  étoient  les  sommités  fleuries 

en  infusion  aqueuse  ou  vineuse.  Le  suc  exprimé  des  feuilles 
fraîches  et  des  sommités  fleuries  a  été  vanté  comme  vermifuge  ; 

mais  c'est  un  moyen  peu  ou  point  usité  maintenant.  Ce  suc, 
et  surtout  celui  des  fleurs  et  des  fruits  est  rougeàtre  et  a  une 
odeur  résineuse.  On  préparoit  autrefois  dans  les  pharmacies, 

par  l'infusion  des  sommités  fleuries  de  cette  plante,  une  huile 
de  millepertuis  qui  avoit  alors  une  grande  réputation  pour 

toutes  sortes  de  contusions  et  de  blessures;  mais  cette  })répa- 

ration  est  aujourd'hui  tombée  en  désuétude.  Considéré  comme 
un  puissant  vulnéraire,  le  millepertuis  entroit  aussi  jadis  dans 

plusieurs  compositions  ofBcinales  de  cette  nature ,  qui  ne  sont 

plus  en  usage  maintenant. 
Millepertuis  crépu  :  Hjpericum  crispum^  Linn.,  Mant,^  106; 

Hjrpericum  crispum  Lriquelro  et  cuspidato  folio  ̂   Bocc,  Mw5.,  2  , 

p.  3i,  t.  12.  Sa  tige  est  dure,  cylindrique,  partagée  dès  sa 



76  MIL 

base  en  rameaux  opposés,  étalés,  haute  en  tout  d'un  pîed  ou 
un  peu  plus.  Ses  feuilles  sont  petites ,  lancéolées,  demi-embras- 
santes,  ondulées  àleur  base.  Ses  fleurs  sont  petites,  pédonculées, 

peu  nombreuses  à  l'extrémité  de  chaque  rameau,  mais  for- 
mant par  le  rapprochement  de  tous  les  rameaux  un  large  co- 

rymbe  paniculé.  Cette  espèce  se  trouve  dans  le  midi  de  l'Eu- 
rope et  en  Barbarie. 

***  Troi5  styles;  une  capsule  à  trois  loges  ;  folioles  du  caUce  dentées 
et  soui^ent  glanduleuses. 

Millepertuis  a  feuilles  linéaires;  Hyperîcum  linearifolium j 

Vahl ,  Symb,^  i ,  p.  65,  Sa  tige  est  divisée  dés  sa  base  en  ra- 
meaux redressés,  glabres,  hauts  de  six  à  douze  pouces ,  garnis 

de  feuilles  linéaires,  non  parsemées  de  points  transparens.  Ses 
Heurs  sont  imparfaitement  disposées  en  un  corymbe  fort  lâche, 

et  elles  ont  les  dents  de  leur  calice  peu  prononcées,  mais  mu- 
nies de  cils  terminés  par  des  glandes  noires.  Cette  espèce  se 

trouve  dans  le  midi  de  la  France  et  de  l'Europe. 
Millepertuis  A  feuilles  decoris:  Hypericumcorîs  j  Linn.,  Spec, 

1 107  ;  Hjpericum  seu  Coris  légitima,  etc.,  Mo  ris.,  Hist,,  2,  p.  468, 
s.  5 ,  t.  6 ,  f.  4.  Sa  tige  est  partagée  dés  sa  base  en  rameaux  re- 

dressés, grêles,  glabres',  hauts  de  cinq  à  huit  pouces,  et  garnis 
à  chaque  nœud  de  trois  à  cinq  feuilles  linéaires,  trés-élroites , 

et  roulées  en  leurs  bords.  Ses  fleurs  sont  longuement  pédon- 
culées, disposées  imparfaitement  en  un  corymbe  lâche  et  ter- 
minal; elles  ont  les  folioles  de  leur  calice  étroites,  fortement 

dentées  et  glanduleuses.  Cette  espèce  croît  sur  les  collines 

sèches  et  découvertes  dans  le  midi  de  la  France,  de  l'Europe 
et  en  Orient. 

Millepertuis  a  feuilles  de  nummulaire  :  Hypericum  nummu' 
lari/b/iwm-,  Linn.,  6pec.,  1106;  Androsœmum  sapinum  saxatile y 
nummulariœ  folio ,  etc.,  Bocc.y  Mus.,  2  ,^,  1345  t.  91.  Sa  tige  est 

divisée  dés  sa  base  en  rameaux  grêles,  d'abord  couchés,  en- 
suite redressés ,  longs  de  quatre  à  huit  pouces ,  garnis  de  feuilles 

orbiculaîres,  glabres,  brièvement  pétiolées.  Ses  fleurs  forment 

un  bouquet  terminal,  peu  garni.  Cette  espèce  croît  sur  les  ro- 
chers des  Alpes  du  Dauphiné;  dans  les  Pyrénées,  les  Vosges,  etc. 

Millepertuis  élégant  :  Hypericum  pulclirum,  Linn.,  Spec, 

1 106;  Lamck.,  ILlustr,,  t.  G43,  f.  4.  Sa  tige  est  droite,  cylindriqucy 
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un  peu  rameuse,  haute  de  dix  à  quinze  pouces,  garnie  de 
feuilles  en  cœur,  glabres,  embrassantes.  Ses  fleurs  portées, 
dans  les  aisselles  des  feuilles  supérieures,  sur  des  pédoncules 

rameux ,  forment  dans  leur  ensemi)le  une  sorte  de  grappe  ter- 
minale. Ce  millepertuis  croit  dans  les  bois  en  France,  en  Alle- 
magne, en  Angleterre,  etc. 

MiLiEpfiRTUis  DB  MONTAGNB  :  Hypericum  morUanum ,  Linn., 
Spec,  ï  1  o5  ;  Flor,  Dan,y  t.  i  yS.  Sa  tige  est  cylindrique ,  droite , 

simple ,  haute  de  douze  à  vingt  pouces ,  garnie  de  feuilles  ovales- 

oblongues,  demi-embrassantes,  marquées,  en  dessous  et  sur 

leur  bord,  d'un  rang  de  points  noirs,  mais  non  parsemées  de 
glandes  transparentes.  Ses  fleurs  sont  disposées  en  panicule 

courte,  peu  étalée  et  presque  corymbiforme.  Cette  espèce 
croît  dans  les  bois  des  montagnes  en  France  et  dans  une 

grande  partie  de  TEurope. 
Millepertuis  des  marais;  Hypericum elodes ,  Linn.,  Spec,  1 1  o6« 

Sa  tige  est  couchée  inférieurement,  rampante,  quelquefois 

flottante  dans  Feau ,  garnie  de  feuilles  ovales-arrondies ,  pubes- 
centes,  semi-amplexicaules.  Ses  fleurs  sont  disposées  en  grappe 
terminale  bifurquée,  et  leurs  calices  sont  à  peine  ciliés, 

presque  glabres.  Cette  plante  croit  dans  les  marais  et  sur  les 

bords  des  étangs  en  France ,  en  Allemagne ,  en  Angleterre ,  etc. 
*♦*♦  Cinq  styles. 

Millepertuis  des  Baléares:  Hypericum  balearicum,  Linn.^ 

Spcc,  1  ICI  ;  MyrtO'cistus  Pennœi^  dus.,  Hist, ,  68.  Sa  tige  est 

droite,  rameuse,  frutescente,  haute  d'un  à  deux  pieds,  par- 
semée de  glandes  visqueuses,  jaunâtres,  abondantes  et  assez 

grosses.  Ses  feuilles  sont  ovales-oblongues,  sessiles,  ondulées, 
chargées  en  leurs  bords  et  sur  leur  nervure  moyenne  de  glandes 

semblables  à  celles  qu'on  trouve  sur  la  tige.  Ses  fleurs  sont 
assez  grandes,  solitaires  au  sommet  des  rameaux.  Cet  arbuste 
croit  naturellement  dans  les  îles  Baléares.  On  le  cultive  au 

Jardin  du  Roi  et  dans  les  jardins  de  botanique.  Comme  il  craint 

le  froid,  on  le  plante  en  pot,  et  on  le  rentre  dans  l'orangerie 

pendant  l'hiver. 
Millepertuis  calicinal  -.Hypericum  calicinum,  Linn.,  Mant,^ 

io6;  Jacq. ^  Fragm,  Bot, y  iio,  t.  6,  f.  4.  Les  tiges  sont  frutes* 

centes^  ordinairement  simples,  tétragones,  hautes  d'un  pied 
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ou  environ,  garnies  de  feuilles  ovales-oblongues,  sessiles  ou 
presque  sessiles,  criblées  de  points  transparens.  Chaque  tige 
se  termine  par  nne  fleur  ordinairement  solitaire,  large  de 

trois  pouces  et  plus.  Le  calice  prend  beaucoup  d'accroisse- 
ment après  la  florailson  et  à  mesure  que  les  fruits  grossissent. 

Cet  arbuste  croît  naturellement  dans  le  Levant.  On  le  cultive 

au  Jardin  du  Roi,  et  on  le  rentre  dans  l'orangerie  pendant 
l'hiver. 

MiLLEPEETUis  DE  LA  Chine  :  Hypericum  monogynum  j  Linn., 
Specy  1107;  Hypericum  chinense^  Lamck, ,  Dict.  £nc. ,  4  9 
pag.  1 44.  Ses  tiges  sont  frutescentes ,  foibles,  rameuses,  glabres 
comme  toute  la  plante,  hautes  de  deux  pieds  ou  environ, 

garnies  de  feuilles  ovales-oblongues,  semi-amplexicaules , 

coriaces,  d'un  vert  sombre  en  dessus.  Ses  fleurs  sont  pédicel- 
lées,  larges  de  deux  pouces,  disposées  au  sommet  des  tiges  ou 
des  rameaux  en  cimes  médiocrement  gamieSé  Cet  arbuste  est 

indigène  de  la  Chine  et  du  Japon ,  où  on  le  cultive  pour  l'or- 
nement des  jardins.  Transporté  en  Europe  depuis  environ 

soixante-dix  ans,  on  l'emploie  aussi  comme  plante  d'ornement* 
Il  a  besoin  d'être  mis,  pendant  l'hiver,  à  l'abri  du  froid  dans 
l'orangerie. 

Millepertuis  de  la  Gdiane  :  Hypericum  guîanense^  AubJ. , 
vol.  2, pi.  784; Lamck.,  Dict. Enc,  4, pi.  149.  Cette  espèce  est, 
dans  son  pays  natal ,  un  arbre  de  moyenne  grandeur,  dont  le 
tronc  haut  de  sept  à  huit  pieds  se  divise  en  plusieurs  branches 

rameuses  qui,  lorsqu'on  y  fait  des  incisions,  laissent  suinter  un 
suc  gommorrésineux  qui,  condensé,  ressemble  à  de  la  gomme- 
gutte.  Les  rameaux  sont  tétragones,  garnis  de  feuilles  ovales- 

oblongues,  pétiolées,  glabres  en  dessus,  couvertes  d'un  duvet 
ras  et  blanchâtre  ou  roussàtre  en  dessous.  Les  fleurs  sont 

petites,  légèrement  pédicellées,  rassemblées  en  panicules  axil- 
laires  et  terminales.  Il  leur  succède  des  baies  molles,  jau- 

nâtres ,  globuleuses ,  à  cinq  loges.  Lorsqu'on  coupe  ces  baies 
en  travers,  il  en  sort  un  suc  jaune,  semblabU  à  celui  qui 
découle  des  rameaux.  Cet  arbre  croît  naturellement  à  ̂la 
Cuiane. 

Millepertuis  a  feuilles  sessiles  :  Hypericum  sessilifolium , 
Aubl.,PZ.  Guian,,  vol.  2, p.  787; Vol.  4,  t.  3i2,f.  2. Cette  espèce 
est  arborescente  comme  la  précédente ,  et  ses  rameaux  sont 
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garnis  de  feuilles ovales-oblongu es,  sessilesou  presque  sessiles, 
échancrées  en  cœur  à  leur  base;  les  plus  grandes  ont  quelque- 

fois dix  pouces  de  longueur  sur  quatre  de  largeur.  Les  fleurs 
sont  assez  petites,  placées  à  Textréinité  des  rameaux  et  dans  les 
aisselles  des  feuilles  supérieures,  sur  des  pédoncules  ramcux. 

Cet  arbre  croit  naturellement  dans  l'iie  de  Cayenne  et  à  la 
Gu  iane. 

MiLLEPEBXuis  A  FBUiLLES  LAfiGEs  :  Hfpericum  UUifoUum  ̂   Aubl., 
Guian,^  vol.  2 ,  p.  787  ;  vol.  4,  t.  3 1 2  ,  f.  i«  Ce  millepertuis  est  un 
arbre  commeles  deux  espèces  précédentes;  ses  feuilles  sont  pé- 
tiolées,  ovales,  acuminées,  légèrement  échancrées  en  cœur  à 

leur  base,  rcrtes  en  dessus,  couvertes  en  dessous  d'un  duvet 
court  et  roussàtre;  les  plus  grandes  ont  huit  pouces  de  lon- 

gueur sur  quatre  de  largeur*  Aublet  quia  fait  connoitre  cette 

espèce  n^en  a  point  décrit  les  parties  de  la  fructification.  Elle 
croit  comme  les  deux  autres  à  la  Guiane.  Toutes  les  trois  sont 

connues  des  Créoles  sous  les  noms  de  hois  d^acossoUj  bois-bap- 
liste  y  boisa  la  fièvre  ̂   bois-'àortre ,  bois  de  tiang^ 

Le  suc  gommo-résineux  que  Ton  retire  par  l'incision  du 
tronc  ou  des  branches  de  ces  arbres  s'emploie,  dans  le  pays, 

à  la  dose  de  sept  à  huit  grains,  comme  purgatif.  On  s^en  sert 
aussi  extérieurement  contre  les  dartres.  La  décoction  des 

feuilles  prise  intérieurement  est  en  usage  pour  la  guérison  des 
fièvres  intermittentes.  La  seconde  écorce  du  tronc  et  des 

branches  de  ces  mêmes  arbres  qui  s'enlève  facilement,  et 
qu'on  fait  sécher,  s'emploie  pour  couvrir  les  cases;  conilne  elle 
contient  beaucoup  de  suc  gommo-résineux ,  elle  ne  prend  pas 

Thumidité  et  se  conserve  long-temps  sans  s'altérer. 
Millepertuis  baccifère;  Hyperioum  bacciferum^  Linn«  fils, 

SûppL,  pL  344.  Ce  millepertuis  est  un  grand  arbrisseau  qui, 

dans  son  pays  natal,  s'élève  à  environ  dix-huit  pieds.  Se& 
feuilles  sont  avales  ,  acu  mi  nées,  luisantes  en  dessus,  coton- 

neuses en  dessous,  portées  sur  de  courts  pétiojies.  Ses  Heurs 
sont  légèrement  pédicellées  et  disposées  en  paaicule  terminale. 
Cette  espèce  croît  naturellement  au  Mexique  et  à  Surinam. 

Elle  contient  aussi  un  suc  jaune  et  visqueux  qu'on  emploie 
extérieurement  dans  le  pays,  de  même  que  celui  des  trois 
espèces  précédentes,  contre  les  maladies  de  la  peau.  Ce  suc 

épaissi  constitue  la  gomme-gutte  d'Amérique.  (L*D.) 
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MILLE-PIED.  (Bot,)  Oa  désigne  sous  ce  nom  dans  plusieurs 
colonies  françoises  le  clusia,  arbre  de  la  famille  des  guttifères. 

(J.) 

MILLEPIEDS.  (En^om.)  Famille  d'insectes  aptères.  Voyez 
Myriapodes.  (C.  D.) 

MILLE-PIEDS.  {ConchjL)  C'est  le  nom  que  les  I^archands 
de  coquilles  donnent  encore  quelquefois  à  une  espèce  de 
strombe  de  Linnaeus,  qui  est  rangée  maintenant  parmi  lespté- 
rocères,  sous  la  dénomination  de  ptérocère  mille-pieds,  à 
cause  des  nombreuses  digitations  de  son  bord  droit.  Voyex 
PTÉROCèRE.  (De  B.) 

MILLE-POINTS.  (Concfey/.)  Dénomination  vulgaire  employée 
quelquefois  pour  désigner  la  eyprœa  erosa  à  cause  du  grand 

nombre  de  points  dont  elle  semble  cariée  ;  et  d'autres  fois  pour 
indiquer  le  conus  litteratus,  (De  B.) 
MILLEPORÉ,  Millepora,  (Poljp,)  Linnaeus  est  le  premier 

zoologiste  qui  ait  cru  devoir  séparer  des  madrépores ,  nom  sous 

lequel  on  confondoi't  généralement  avant  lui  tous  les  polypiers 
pierreux,  un  assez  grand  nombre  d'espèces  qui  se  distinguant 
au  premier  abord  par  la  petitesse  des  pores  ou  des  cellules  po- 
lypiféres.  M.  de  Lamarck  ayant  cru  devoir  établir  de  nouvelles 
subdivisions  dans  ce  grand  genre  linnéen ,  en  a  fait  une  section 

souslenomdepolypiersforaminés,et]egenreMiHépQreaété  con- 

sidérablement restreint ,  puisqu'il  en  a  distingué  les  eschares,  les 
rétépores,  les  distichopores ,  etc.  Pfndantquelque  temps  il  avoit 
encare  subdivisé  les  espèces  de  son  propre  genre  Millépore, 

en  Millépores  proprement  dits  et  en  Nullipores,  d'après  le 
plus  ou  moins  d'apparence  des  cellules  ou  pores;  mais,  dans 
la  nouvelle  édition  des  Animaux  sans  vertèbres,  cette  sépa- 

ration générique  n'a  plus  lieu. 
Donati,  et  surtout  Cavolini,  nous  ont  donné  quelques  détails 

sur  lés  animaux  des  véritables  millépores  ;  c'est  d'après  eux 

que  nous  avons  établi  les  caractères  de  ce  genre  ainsi  qu'il  suit  : 
Polypes  oyoïd  es,  pointus  ou  obtus  en  arrière,  terminés  antérieu- 

rement par  une  trompe  ou  bouche  évasée,  extensible  au  milieu 

d'une  sorte  d'entonnoir  formé  par  un  grand  nombre  de  ten- 
tacules, et  portant  à  l'une  de  ses  faces  un  opercule  cartilagi- 

neux et  rond,  contenus  dans  des  loges  ou  cellules  simples, 

uvales,  à  ouverture  très-petite,  arrondie,  formant  parleur 
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accumulation  et  leur  réunion  intime  de  bas  en  haut,  un  po- 

lypier calcaire,  polychotome ,  à  branches  à  peu  prés  rondes, 

d'égal  diamètre,  irrégulières,  quelquefois  comme  tronquéet 
à  Textrémité,  et  d'autres  fois  en  forme  d'expansions  subcrus- 
tacées  ou  foliacées. 

Les  millépores  paroissent  exister  dans  toutes  les  mers ,  maïs 
surtout  dans  celles  des  pays  chauds. 

A«  Espèces  dont  les  pores  sont  toujours  apparens  et  Us  lohes 
comprimés^ 

LeMiLLÉPORE  coENE  o'élan  :  MUlepora  alcîcomisj  Lînn. ,  Fall., 
Esper.  ,yol.  i ,  t.  5-7,  et  SuppL ,  i ,  t.  26.  Polypier  presque  lisse , 
à  cause  de  la  petitesse  des  cellules ,  formant  des  touffes  lâches , 

à  foliations  palmées,  multifides,  écartées,  quelquefois  diver- 

gentes, et  un  peu  piquantes  à  l'extrémité.  De  l'océan  des  An- 
tilles. 

Le  Miuipoaa  aplati  :  MUlepora  eomplanata^  Lamck.  ;  Mme' 
pora  alcicornisy  var*  V;  Pall. ,  Zooph.;  Sloan.,  Jam»  Hist,y  1 , 

t*  17,  fig.  !•  Polypier  comprimé,  très-large ,  très-élevé,  composé 
de  lobes  foliacés,  droits,  plissés  et  légèrement  di visés. j^lei^ 

sommet,  qui  e^t  comme  tronqué.  Il  est  fort  rapproché  du  pré- 
cédent, 0t  vient  des  mêmes  mers,  mais  il  est  bien  plus  grand. 

Le  Miixiroas  squarbeu^;  MUlepora  squarrosa ,  Lamck.  Po- 
lypier comprimé,  subfoliacé;  les  expansions  droites,  aplaties, 

pourv  ues  sur  les  deux  faces  de  lames  longitudinales  un  peu 

élevées  et  un  peu  distantes.  Des  mers  d'Amérique. 
Le MiLLÉFORE  hVDE: MUlepora asperafL&jaick.iEspeT,, SuppL f  1, 

1. 1 8.  Polypier  très-rameux y  subcomprimé i  les  rameaux  courts, 
tubercules,  et  hérissés:  les  pores  épars  et  un  peu  saillans.  Mer 
Méditerranée. . 

B.  Espèces  4piU  les  pores  sont  apparens  et  les  ramificattons 

cylindriques» 
Le  MiLLÉFORE  TRONQUÉ  :  MilUpora  truncata;  Linn.;  Cavolini, 

Pofyp.,  1 ,  t.  3  ,  fig.  9-1 1-2 1 ,  et  tab.  9 ,  fig.  7.  Polypier  rameux , 
dichotome;  les  rameaux  arrondis,,  tronqués;  les  pores  dispo- 

sés en  quinconce  et  operculés.  De  la  mer  Méditerranée.  C'est 
de  cette  espèce,  observée  par  Cavolini,  que  nous  avons  tiré  les 

caractères  de  l'animal  de  ce  genre. 
Le  }Aiu.iffOKÈT0»vuriaLZ:  MUlepora  tuhuliferaj  Lamck;$  Mar- 

di. S 
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sigl,,  Hist.,  tab.  3 1 ,  fig.  147 ,  1 4B.  Poljrpier  rameux ,  solide  ;  les 
rameaux  coniqties,  courbés,  scabres,  à  cause  des  pores  tubu* 

leùx'épanB  qui  les  recouvrent.  De  là  Méditerranée. 
~  Le  MiiLiâPORE PiNNé  :  MiUeporapihruUa,  Pall.;  MarsigL,  tab.  34, 

fig,  167,  n.**  1-3-5  5  et  fig.  168,  n.®  1-3.  Polypier  fort  petit,  d'un 
pouce  de  hauteur,  d4chotome ,  droit,  et  couvert  de  pores  tu- 
buleux  disposés  en  pinnules.  De  la  Méditerranée.  : 

LeMiixéPOBE  KOUGE:  Millepora  miniacea^  Gmel.;  Esper.,  vol.  1, 
t.  J7.  Polypier  encore  fort  petit,  sublobé,  ponctué  de  pores 

nombreux  fort  petits.  De  couleur  rouge.  L'Océan  américain  ef 

'indien  ,  s  ùr  les  coraux. 

C.  E&pèces  dont  les  pores  sont  peu  ou  point    apparens 
(lesNuUipores)m 

Le  MiiXÉFORE  INFORME  :  MUlcpora  informis ,  Lamck.  ;  Millepom 
poljmorpha  de  Linnœus;  Ellis,  Corail.,  t.  27,  f.  c.  Polypier  in- 

forme,, à  rameaux  grossiers,  courts,  comme' noueux,  obtus  ef 
irrégulièrement  ramassés.  De  toutes  les  mers. 

Le  MiuusFORB  GRAPPE;  MilUpora  racemus^  Lamck.  Polypier 

foufili,  formant  une  grappe  dense ,  très-composée  ;  les  rameaux 

*  terminéi'pàr  destùbercules  globuleux.  Des  mers  delà  Guiane. 
*  Lé'MiixéPORE  FASCicnié  ;  Millepora  fascieulata ,  Laifack.  Poly- 
"piet  i^c^t  les  ramifications  obtuses,  renflées  au  sommet,  sont 
serrëesen  faisceaux  pins  ou  moins  denses,  et  régiilièjtetnentnive- 

'lées  au  sommet  en  cime  ou  masse  convexe.  De  différentes  mers. 

Le  Millépo'rb BYSSOÏDE  :  Millepora  hjssoidesn  Lamck.;  Esper., 
'Vol.  1,  t.  1 3.  Polypier  formé  par  des  rameaux  très-courts,  com- 

primés, lobés  au  sommet,  subverruqueux  et  réunis  en  touffes 
globuleuses  où  quelquefois  presque  incrustantes.  De  la  Médi« 
terranée  et  de  la  Manche. 

Le^MiLLiipoRE  cervicorne  ;  Millepora  caloarea ,  Soland.  et  Ellis , 

n.**  1 ,  t.  23,  fig.  B.  Polypier  polychotome,  à  rameaux  lâches, 
grêles,  se  réunissant  inférieurement  et  obtus  au  sommet.  De 
rOçéan  européen  et  de  la  Méditerranée. 

Le  MiixéPORE  ACARiciFORME;  MiUepora  agariciforma  j  PalL, 
Elli^  et  Soland ,  t.  23 ,  f.  9.  Polypier  lamelleux;  les  lamelles  ses- 

ailes, semi-circulaires,  réunies  d'une  manière  variable.  L'Océaà 
atlantique.  (DeB.) 

.   141L];«ÉP0flE.  (Fosj.)  En  général^  ceux  des  genres  des  cprps 
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marins^dont  lei  espèces  vivent  actuellenent  dans  les  mers,  Sje 
ttouren  t  à  Vétat  fossile  plu  t(^t  dans  ]es  terrains  tertiaires  que  dans 
ceux  qui  sont  plus  anciens;  mais  il  n*en  est  pas  ainsi  des  mil- 
lépores*  Qttoique  les  espèces  en  soient  assez  nombreuses  i 

Tétat  rivant,  on  ne  les  a  trouvées  jusqu'à  présent,  à  ma  con- 
aoissance,  que  dans  les  couches  antérieures  &  la  craie  ou 

dans  les  plus  inférieures  de  cette  dernière.  C'est  surtout  dans 
la  couche  à  polypiers  des  environs  de  Caen,  qu'on  en  a 
observé  le  plosgrand  nombre  d'espèces.  Voici  celles  que  je  con- Bois  : 

MiLLÉFOAK  Bit  CORYMBB  :  MUUpora  corymbosa.  Polypier  den* 
droïde,  eauleseent,  rameux;  rameaux  très-nombreux,  for- 

mant une  masse  corjnnbiforme ,  cylindriques ,  épars ,  à  surface 

lisse;  pores  invisibles  à  l'œil  nu,  anguleux,  d*une  grandeur 
presque  égale ,  tubuleux;  tubes  rayonoans  du  centre  à  la  cir- 

conférence; grandeur,  environ  5  centimètres.  (Lamx.,  Exposi- 

tion méthodique  des  genres  de  l'ordre  des  polypiers ,  pag.  87  , 
tab.85,  figrd  et  9.)  L.  N.,  terrain  a  polypiers  des  environs 
de  Caen. 

MiLLiroRB  Ds  SoLANDEB.;  MUlepora  dispar^  Def.  Cette  espèce 
aies  rameaux  plus  gros  et  moins  nombreux  que  ceux  de  la 

précédente:  ils  sont  couverts  de  pores  égaux,  visibles  a  l'œil  nu 
et  non  tubuleux.  Elle  provient  de  Hérouville,  près  de  Caen. 
On  trouve  dans  le  même  lieu  des  polypiers  rameux  tubercules , 

et  d'autres  déforme  globuleuse,  aussi  tubercules,  qui  sont  cou- 
verts de  pores  tout-À-fait  semblables  à  ceux  de  celte  espèce 

dont  ils  ne  sont  peut-être  que  des  variétés. 

Je  possède  un  rameau  de  polypier  de  la  grosseur  d'un 

moyen  tuyau  de  plume  à  écrire,  et  d*un  pouce  de  longueur, 
qui  est  couvert  de  pores  semblables  à  ceux  du  millepore 

de  Solander.  11  a  été  trouvé  dans  les  environs  d'Argentan. 
MiLLépORE  A  GROSSE  TI6E;  MilUpora  macrocauU y  Lamx.,  /oe. 

ciL,  pag.  86,  tab.  83,  fig.  4.  Polypier  dendroïde,  rameux; 
rameaux  grossièrement  cylindriques,  raboteux,  épars  ;  pores 

nmds  et  irrégoliers ,  d'un  diamètre  très-inégal,  dispersés  pres- 
que par  groupes;  grandeur  inconnue;  diamètre  des  rameaux, 

îusqu*à  8  pouces. 
Il  paroit  que  l'on  ne  trouve  que  des  débris  roqlés  de  ce  po« 

lypîer^  ait  moins  ceua^  que  jf'ai  pu  voir  paroissant  être  dftas  ce 
6. 
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cas.  Ils  sontluisans,  et  percés  d'un  grand  nombre  dé  trous  de 
pholades  ou  de  gastrochénes.  En  observant  k  la  loupe  la  trace 

des  pores  dont  leur  surface  est  couverte,  Ton  voit  qu'ils  sont 
inégaux^  et  qu'ils  ont  beaucoup  de  rapports  avec  ceux  du 
millépore  conifère  décrit  ci-après,  avec  lequel  on  les  tromre 
dans  la  couche  à  polypiers  dea  environs  de  Caen.  Comme  ^OA 

ne  les  rencontre  jamais  entiers ,  on  pourroit  soupçonner  qu'ils 
dépendroient  de  cette  espèce. 
MnxéFOUE  coNiFjkRE;  Millepora  comfera^  Lamx.,  loe*  eitm^ 

pag.  87,  tab.  83,  fig.  6  et  j-.  Polypier  dendroïde,  rameux-; 
rameaux  peu  nombreux,  cylindriques,  très-gros  eu  égard  à 
leur  longueur,  peu  divisés ,  terminés  en  cônes  courte,  obtus ^ 

inégaux  et  divergens;  pores  visibles  à  l'oeii  nu,  ronds  et  iné- 
gaux entre  eux.  Grandeur,  2  à  3  pouces.  Ce  polypier  est  très- 

facile  à  distinguer  par  sa  surface  qui  est  couverte  de  pores 
ronds,  irrégulièrement  placés,  etdont  les  interstices  sont  rem* 

plis  par  d'autres  pores  plus  petits. 
Cette  espèce  se  présente  sous  différentes  formés.  Quelques 

uns  des  polypiers  ont  la  tige  grosse  ,  et  les  rameaux  très-courts 
ou  nuls.  On  en  trouve  des  débris  assez  grands,  et  qui  ont  dû 
avoir  une  plus  grande  étendue ,  si  cette  espèce  est  identique 
avec  celle  qui  précède  immédiatement.  On  trouve  aussi  dés 
rameaux  tubercules  et  des  polypiers  globuleux  couverts  de 

pores,  tout-à-fait  semblables  à  ceux  du  millépore  conifère,  dont 
ils  ne  sont  peut-être  que  des  variétés. 

MiLLÉFOSB  COMPACTS;  MilUpora spissa ^  Def.  Je  necOnnois  de. 

cette  espèce  qu'un  seul  polypier  que  je  possède,  et  qui  a  été 
trouvé  près  de  Caen.  Il  est  en  touffe.  Ses  rameaux  sont  très- 
courts,  et  ses  pores  ne  sont  pas  visibles,  ntéme  à  la  loupe» 
Diamètre,  6  à  7  lignes.  Ses  rameaux  paroissant  avoir  été  usés 

par  le  frottement  dans  les  eaux ,  sa  véritable  igrandeur  n^est 
pas  connue. 

MiLiiépoRE  BN  BUISSON  ;  MilUpora  dumetosa ,  Lamx. ,  locm  cit. , 

pag.  1)7 ,  tab.- 82 ,  fig.  7  et  8.  Polypier  sans  tige  distincte;  petit 

empâtement  d'où  s'élèvent  presque  à  la  même  hauteur  des 
rameaux  nombreux,  étalés,  cylindriques;  extrémités  arron- 

dies, un  peu  comprimées  ou  bifides,  ou  presque  lobées  oif 

échancrées  ;  pores  invisibles  à  l'œil  nu.  Grandeur,  i  o  à  1 1  lignes. 
On  observe  avec  une  loupe  vers  l'extrémité  des- laacaux^. des 
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espèces  de  nervures  saillantes  qui  se  perdent  et  s^eîfyeeni  dans 
la  partie  moyenne  du  polypier.  Ce  caractère  rapproche  cette 
espèce  de  chiysaores,  il  en  diffère  par  les  pores  qui  couvrent 
ces  nervures  toujours  nues  dans  les  chrysaores.  lieu  natal  f 
couche  à  polypiers  des  environs  de  Caen. 

MiLLéPOSBéLéCANT;  MilUpora  elegans^  Def.  Polypier  rameux, 

à  rameaux  cylindriques ,  arrondis  par  les  bouts  et  s^anastomo- 
sant|  pores  petits,  rhomboïdaux  et  disposés  en  quinconce  sur 
toute  la,  surface  des  rameaux  ;  diamètre  des  rameaux  «  un  peu 

plua  d'une  ligne.  Grandeur,  près  de  deux  pouces  ;  mais  le  seul 
morceau  de  ce  polypier  que  je  connoisse  n'étant  pas  entier,  sa 
véritable  dimension  n'est  pas  connue.  Lieu  natal  ignoré.  Des 
restes  de  gaague  qui  se  trouvent  entre  les  rameaux,  indique- 

roient  qu^  provient  d'une  couche  de  craie  chloritée  ou  de 
glaucome  crayeuse. 

Miujârou  antique;  MilUpora  arUiqua^  Def.  J'ai  donné  ce 
nom  i  une  espèce.dont  la  grandeur  est  inconnue,  et  dont  on 

trouve  des  débris  à  Mirambeau ,  département  de  la  Charente- 

Inférieure,  dans  une  couche  qui  a  de  très-grands  rapports 
avec  la  craie  inférieure  de  la  montagne  de  Saint-Pierre  de 

Macstricht ,  par  l'analogie  des  fossiles  qu'on  y  rencontre.  Ces» 
débris  ont  environ  un  pouce  delongueur;  ils  sont  cylindriques  , 
rameux  et  couverts  de  pores  irrégulièrement  placés.  Us. ont 
quelques  rapports  avec  ceux  du  millépore  tronqué,  qui.  vit 
dans  la  Méditerranée» 

On  trouve  à.Néhou ,  département  de  la  Manche  ,  dans  une 

couche  analogue  à  cdile  de  Mirambeau,  des  débris  de  millé- 
pore qui  ont  quelques  rapports  avec  Tcspèce  qui  précède  im- 

médiatement,, mais  dont  Tintérieur  est  beaucoup  plus  po- 
reux. 

Je  possède  des  morceaux  de  polypiers  rameux ,  plus  gros 

que  le  pouce,  dont  quelques  uns  ont  plus  de  2  pouces  de  lon- 

gueur, et  qui  paroîssent  appartenir  à  ce  genre.  L'un  d'eux ,  qui 
provient  probablement  des  couches  à  encrinites ,  est  couvert 

de  pores  enfoncés,  dont  la  trace  s'étend  jusqu'au  centre  de  la 
tige;  vn  autre  diffère  de  celui-ci ,  en  ce  que  les  pores  dont  il 
estcouvert,  sont  moîns^en foncés,  moins  réguliers  et  plus  rappro- 

chés les  uns  des  autres.  J'ignore  où  ces  morceaux  ont  été- 
trouvés.  (D.FO 



MILLÉPOKïtE.  (Foss.)  Ceit  le  noin  queToii  a  docuë  aux 
millépotr es  fossiles.  (  D.  P.) 

MILLÉRIË,  Milteria,  (Boi.)  Genre  de  pi  an  tes  dicotylédones, 

à  fleurs  ̂ composées,  delà  famille  dés  corymbifères ,  de  Ih  i^yi" 
génésie  polygamie  néeessaire ,  offrant  pour  caractère  essentiel  : 
Un  calice  à  trois  folioles ,  renfermant  deux  oii  trois  fleurons 

mâles  dans  le  disque;  un  demi-fleûron  femelle  à  la  circonfé^ 

rence ,  avec  un  ovaire  fertile ,  surmonté  d'un  style  et  de  deux* 
stigmates  réfléchis.  Dans  les  fleurons  màfes,  cinq  étamines  syn- 
généses;  un  ovaire  grêle,  stérile;  un  style  simple  ou  bifide;, 

une  seule  semence  dépourvue  d'aigrette  ;  le  réceptacle  nu. 
Ce  genre,  composé  de  très-peu  d'espèces,  rènfermeid^^ 

plantes  à  lige  herbacée  ,  à  feuilles  opposées  et  entières  ;  les 

fleurs  jaunes,  réunies  en  panicules  ou  en  corymbe^s axillaifes 
ou  terminaux.  Le  milleria  contrœyerha  de  Càvanilles  constitué 
le  genre  Flave&ia  de  Jussieu  (voyez  ce  mot) ,  auquel  il  fkut 

joindre  le  genre  Vermifuga  des  auteurs  de  la  Flore  du  Péi^ov', 

MztxéRifi'A  CINQ  VLEVBS:  Milleria quinqueflora^  Linâ.,  5péè.'; 
Lamck. ,  JIL  gen. ,  tab.  710,  fig.  1 ,  5  ;  Martin ,  Centùr. ,  t.  47  , 

fîg.  3  ;  Gsertn. ,  de  Fruct» ,  a  ,  pag.  426 ,  tab.  168  ;  Milleria  dicho»- 
toma ,  Cavan. ,  le,  rar. ,  1 ,  tab.  82.  Plante  herbacée  j  dont  la  (îge 
est  droite ,  rameuse,  longue  de  deux  ou  trois  pieds ,  un  peu 
pubescente versle  haut,  garnie  de  feuilles  opposées,  en  èœur, 
les  supérieures  ovales ,  rétrécies  en  pétiole,  dent£es  en  scie  y 
un  peu  velues ,  longues  de  deux  à  trois  pouces.  Les  fleurs  sont 

jaunes,'  petites,  disposées  en  panicules  lâches,  trifides,  dicho- 
tomes ,  axillaires  et  terminales  ;  leur  calice  a  trois  folioles  , 
dont  deux  plus  grandes,  opposées,  la  troisième  en  forme  de 

paillette  renfermant  quatre  fleurons  mâles  et  un  démi-fleurott 
femelle  et  trifide,  et  dans  Fintérieur ,  cinq  appendices  oblongs, 
en  forme  de  paillette.  La  semence  est  brune,  un  peu  arquée, 

revêtue  d*une  enveloppe  dure ,  épaisse ,  crustacée.  Cette  plante 
croit  à  Panama  et  à  la  Vera-Cruz.  Miller  en  cite  une  variété 

remarquable  par  ses  feuilles  beaucoup  plus  grandes ,  marquées 
de  larges  taches  noirâtres. 

MiLLÉaiE  A  DEUX  FLEURS  :. Milleria  biflora ,  Linn. ,  Speç.'  et  HorU 
Cliffort,,  tab.  aS;  Lamck.,  IlL  gen.^  tab.  710,  (ig.  a;  Martin, 
Cent. ,  tab.  47 ,  tig.  i  ;  Gasrtn. ,  de  FrucU  ,  2  ,  pag.  425 ,  tab.  1 66. 
Cette  plante  a  des  tiges  grêles,  légèrement  pileuses  ,  hautes 
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d'environ  deux  pieds;  les  rameaux  opposés,  ariiculët;-  les 
feuilles  apposées,  rétrécies  eu  pétioles,  ovales  oblongues, 
aiguës,  velues  &  leurs  deux  faces,  i  peine  deatées,  longue* 

de  deux  pouces;  les  pédoncules  simples,  fascicules,  nom» 
breux,  capillaires,  soutenant  chacun  une  seule  fleur;  le  calice 
à  trois  folioles  inégales ,  contenant  deux  à  trois  fleurs  dont 
une  ou  deux  mâles,  étroites,  et  une  seule  femelle ,  fiUformet 

très-étroite ,  trifide  au  sommet  ;  la  semence  oblongue ,  compri* 
mée^  roussàtre,  un  peu  trigone»  Cette  plante  croit  aux  envi-* 
rons  de  Campéche.  (  Poib.) 

MILLÉRIÉES.  (Bot.)  C'est  la  dernière  des  cinq  sections  foru 
mées  par  nous  dans  la  tribu  naturelle  des  hélianthées ,  et  que 
nous  avons  fait  connoitre  dans  notre  article  H^léni^es,  tom.  XX, 

pag.346.(H.CASs*) 

MILLESPECE.  {Bot.)  La  mélisse  calament  (  me/iisa  co/o- 
minthay  Linn.)  doit  ce  nom  à  ses  vertus  qui  la  font  employer 

en  place  de  beaucoup  d'autres  plantes.  (  Lem.  ) 
MILLET  (Bot.) y  Milium,  Lino.  Genre  de  plantes  monoco- 

tylédones,  de  la  famille  des  graminées,  Juss.,  et  de  la  trian- 
drie  digynie  du  système  sexuel,  dont  les  principaux  caractères 
sont  :  Calice  uniflore ,  à  deux  glumes  ventrues  ;  corolle  de  deux 
balles  entières,  presque  égales  entre  elles,  contenues  dans  le 

calice,  l'extérieure  rarement  mutique,  plus  ordinairement 
chargée  d*une  arête  à  peu  près  terminale;  trois  étamines 
.courtes;  un  ovaire  arrondi,  surmonté  de  deux  styles  velus, 
terminés  chacun  par  un  stigmate  en  pinceau  ;  une  seule  graine 
arrondie,  enveloppée  dans  les  balles  de  la  fleur. 

Les  millets  sont  des  plantes  herbacées ,  annuelles  ou  vivaces , 
i  fleurs  disposées  en  panicule.  Le  nombre  des  espèces  de  ce 

genre  n'est  pas  parfaitement  déterminer  Linnœus,  dans  son 
Species  plantarum^  en  avoit  établi  cinq,  que  M.  de  Lamarck, 

dans  TEncyclopédie  méthodique  ,  réunit  toutes  aux  agros- 
lis.  Depuis,  parmi  les  auteurs  qui  ont  conservé  les  miliurk 
il  y  a  eu  beauçroup  de  variations;  Palisot  de  Beauvoia:,  dans 

son  Agrostographie ,  n'en  rapporte  que  trois  comme  apparte- 
nant certainement  à  ce  genre  et  trois  autres  comme  dou- 

teuses, et  il  établit  d'ailleurs  plusieurs  nouveaux  genres  pour 
les  autres  espèces  réunies  au  milium  par  les  auteurs  qui  ont 
suivi  Linoaeus.  Roemers,  qui  est  de  ces  derniers,  en  décrit 
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qilatorse  espèces  dans  le  second' yoliime  de  son  Systema  vege» 

iabilium^  publié  en  iBi7,'rt  M*  Steudel,  dans  son  Nomene^top 
kùtahieus,  qui  a  vu  le  jcMir  quatre  ans  après,  en  mentionne 

vin^l-cinq*  Quoi  qu'il  en  soit>  nous  nous  contenterons  de 
parler  ici  des  quatre  espèces  suivantes  : 

'  Miuust  BiEVATHE  i  MiUuM  coTuiescens ,  I>es£^  Flor»  Allant-^  1 9^ 
p.  66  ̂  U  1  a^  Ses  efaâuiftes  naissent  plusieurs  ensemble  ̂   disposés 

en  gazon,  et  ils  s'élèvenl à..quin£e  pouces  ou  -jusqu'à  deux 
pieJs  ;  ils  povtent  des  feuilles  étroites ,  roulées  en  leurs  bords. 
Ses  fleurs  sont  verdàtres,  panachées  de  violet ^  disposées  en 

une  panicule  lâche,  pea  garnie;  elles  ont  les  glumes  de  leur 
calice  aiguc^,  moitié  plus  grandes  qtie  la  corolle,,  dont  la  balle 

extérieure  est  chargée  d'une  arête  coudée  jirés  de  sa  base» 
atteignant  à  peine  la  longueur  du  calice.  Cette  plante  est  vi- 
vaee  ;  elle  croit  dans  les  lieux  arides  et  sur  1^  coMinea,.en 

Provence,  dans  le  midi  de  l'Europe  et  en  Barbarie.    . 
Millet  paradoxal  :  Miliun  faraàoxum^  Linn.,^  Spte.,  9a  f 

Schreb»,  GTam.,^  2,  p.  5o>,  t«  28,  f..  a».  Son  chaume  est  droit  ̂  
kaut  de  deux  à  trois  pieds;  il  se  termine  par  line  panieule 
lâche ,  peu  garnie  de  fieurs  verdàtres.  Les  glumes  calxeinales 
sont  à  trois  nervures,,  et  la  valve  extérieure  de  la  balle  est 

ehargée  d^une  arête  droite,  une  fois  plus  longue  que  la  fleur* 
Cette  espèce  croit  naturellement  dans  les  bois  etlesbuissonst 

en  France  et  dans  le  midi  de  l'£jirope. 
Mlllbi  multiflore  r  MiUunk  multifiorttm,  Cavan.^  DemontU 

BoL;  Schrad»,  Flor,  German, ,  1  ,,  pag.  195^  AgTOstis  miliaoeOy 

Linn. ,  5pec,  91  «  Cette  espèce  diffère  de  la  précédente 
par  sa  panicule  beaucoup  plus  garnie,  et  par  ̂ es  fleurs 
moitié  plus  petites,  dont  les  calices  sont  à  cinq  nervures» 
Elle  se  trouve  datis  le  midi  de  la  France,  en  Espagne,  en 
Allemagne,  etc. 

Millbt  éiALÉ  f  Milium  effusum,  Linn.,  Spee.^  90^  Leers» 

Flor^  Her&arn.,  n»®5o,.  t.  8,  f.  7.  Sa^ige  est  droite,  haute  de 
deux  À  .quatre  pieds ,  garnie  de  feuilles  linéaires ,  écartées. 
Ses  fleurs  sont  verdàtres,  panachées  de  blanc,  disposées 

en- panicule  lâche  ;  elles  ont  leurs  glumes  calicinales  obtuses, 
à  peine  plus  longues  que  les  balles  qui  sont  mu  tiques.  Cette 

plante  croit  dans  les  forêts  et  les  lieux  ombragés  ;  elle  est  vi- 

vace.  Elle  fournit  un  fourrage  asseï  abondant ,  d'une  odeur 
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agréable,  et  qui  est  recherché  de  tous  les  bestiaux*  On  peuft 

aussi  en  faire  de  la  litière.  On  dit  que,  mêlée  d'une  manière 
conyenable  dans  le  tabac  ̂   elle  lui  communique  un  parfum 
agréaBle. 

Le  millet  paradoxal  fournit  aussi  un  fourrage  qui  est  aimé 
des  bestiaux.  Voyez  Mu..  (L.  D.) 

MILLET.  (Erp^toL),  nom  spécifique  d^un  crotale  que  noua 
arons  décrit  dans  ce  Dictionnaire ,  tom.  XII ,  pag.  46.  (H.  C.) 

MILLET  D'AFRIQUE,  ou  GRAND  MILLET,  ou  GUlQS 
MILLET  (Bot,) ,  noms  vulgaires  de  la  houque sorgho.  (L*  D.) 

MILLET  D'AMOUR  {Bot.)  y  un  des  noms  vulgaires  du  gré- 
mil  officinal.  (L.  D.) 
MILLET  EN  BRANCHES  (Bot.),  nom  vulgaire  du  panic 

millet.  (L.  D.) 

MILLET  DE  C AFRERIE.  (  Bot.  )  C'est  la  houque  ̂ accha* 
rine.  (L.D.) 

MILLET  A  CHANDELLE.  (Bot.)  On  donne  vulgairement 
ce  nom  k  la  houque  à  épi.  (  L.  D.) 

MILLET  DES  CHÈVRES.  (jBo^)  C'est  la  balsamine  dea 
bois.  (L.D*) 
MILLET  EN  ÉPI ,  MILLET  DITALIE  (BU.),  noms  vul^ 

gairesdu  panic  cultivé.  (L.  D.) 

MILLET  D'ETHIOPIE.  (Bot.)  C'est  la  houque  sorgho.  (L.D.) 
MILLET  GRIS,  MILLET  PERLÉ  (Bot.),  noms  vulgaires 

du  grémil  officinal.  (  L.  D.  ) 

MILLET  D'INDE  ou  DE  TURQUIE  (Bat.),  noms  vul- 
gaires sous  lesqyels  on  a  désigiié  la  houque  sorgho  et  le  maïs« 

(L.  D.) 

MILLET  JAUNE  et  MILLET  SAUVAGE.  (Bot.)  C'est  le 
mélampyre  des  prés.  (L.  D.) 
MILLET  DE  SOLEIL.  (  Bot.  )  On  donne  ce  nom  au  gremil. 

(Lbm.) 
MILLET  DE  TURQUIE.  Voyez  Millet  dInm.  (L.D.) 
MILLINE y  Mi/Zina.  (BotJ)  Ce  nouveau  genre  de  plantes  9  que 

nous  proposons,  appartient  à  l'ordre  des  synanthérées ,  à  la 
tribu  naturelle  deslactticéesy  et  à  notre  section  destactucées- 
scorzonérées ,  dans  laquelle  nous  le  plaçons  entre  les  deux 
genres  Tragopogon  et  Tkrineia.  Voici  ses  caractères: 

Calathide  incouronnçe  3^  r adiatiformc  ̂     multiûore  ,.  fisst- 
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flore,  and rogynîflore.  Përicline très-inférieur  aux  fleurs  exté- 

rieures, formé  de  squames  subunisériées,  un  peu  inégales, 

appliquées,  oblongiles-Iancéolées,  aiguës  au  sommet,  carénées 
en  dehors,  canaliculées  en  dedans,  embrassantes,  presque 
enveloppantes;  la  base  du  péricline  entourée  de  squamules 

surnuméraires,  irrégulièrement  disposées,  inégales,  înappli- 
qnées  ,  lancéolées-su bulées ,  arquées  en  dedans.  Clinanthe 
plan,  fovéolé,  à  réseau  épais,  charnu,  denticulé.  Fruits  tous 
uniformément  aigrettes  et  collifères,oblongs,  subcylindracés, 

ridés  transversalement,  prolongés  supérieurement  en  un  très- 
long  col  grêle,  bien  distinct  de  la  partie  séminifère,  et  au 

moins  aussi  long  qu'elle;  aigrette  grisâtre  ,  composée  de  sqùa- 
inellules  unisériées,  à  peu  prè»  égales,  filiformes,  laminées  à 
la  base,  barbées  et  barbellulées.  Corolles  portant  dea  poilà 
épars  sur  le  haut  dti  tube  et  le  bas  du  limbe. 

Nous  ne  connoissons  qu'une  espèce  de  ce  genre. 
MiLLRf B  FÀux-uoKDENT  ;  MUHna ieontodontoides ,  H.  Cass.  C*est 

une  plante  herbacée,  offrant  extérieurement  beaucoup  de 
resseihblance  avec  le  Uontodon  autamnale;  elle  est  privée  de 

tige  proprement  dite,  et  sa  racine  produit  immédiatement 
des  hampes  et  des  feuilles;  cdlcs-ci  sont  peu  nombreuses, 

presque  dressées,  longues  d'environ  trois  pouces,  parsemées 
de  quelques  longs  poils  rares,  simples,  non  fourchus;  leur 

pétiole  est  grêle,  long  d'environ  quinze  lignes-;  le  limbe,  long 
d'environ  un  pouce  et  demi,  large  de  trois  à  quatre  lignes^est 
oblong,  runciné  t nférieu rement ,  entier  supérieurement,  et 
muni  d'une  nervure  médiaire  saillante  sur  le»  deux  faces;  lea 

hampes  sont  simples,  monocalathides,  ascendantes,  longues 
de  huit  à  neuf  pouces,  cylindriques,  striées,  glabriuscules , 
vertes,  dénuées  de  feuilles,  mais  parsemées  de  petites  écaillée 
ovales  icférieurement ,  subulées  supérieurement;  le  sommet 

des  hampes  est  très-enflé  ,  obcouique,  creux  en  dedans,  garni 

en  dehors  d'écaîlles  subulées ,  et  surmonté  d'une  calathide 

large  d'environ  dix  lignes;  les  corolles  sont  jaunes,  les  exté« 
rieures  violettes  en  dessous  ;  le  péricline  est  hérissé  de  poils  ; 

il  contient,  à  l'époque  de  la  maturité,  quelques  fruits  stériles 
et  vides,  beaucoup  plus  alongés  que  les  fruits  fertiles  parmi 
lesquels  ils  se  trouvent. 

Nous  avons  observé  les  caractères  génériques  et  spécifiques 
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de  cette  lactucée  sur  ho  individu  virant  cultivé  au  Jardin  du 

Roi ,  où  il  fleurissoit  à  la  fin  du  mois  de  mai  t  c'est  probable^ 
menf  la  plante  napolitaine  nommée  apargia  cichoraeea  par 
Ténore,  qui  pourtant  attribue  aux  pétioles  des  poils  fourchua^ 

tandis  qu'ils  sont  simples  sur  ceux  de  notre  plante. 
Si  l'on  consulte  notre  tableau  des  lactucées  (tom.  XXV, 

P8g<  ̂ 9  )  9  on  recoonoitra  facilement  que  le  millina  fait  partie 

de  la  section  des  scorzonérées,  et  qu'il  appartient  au  groupe' 
des  scorzonérées  vraies,  à  aigrette  barbée  et  à  clinanlhe  nn.* 

Ce  groupe,  tel  que  nous  l'avons  présenté  (pag.  64)9  étoit 
composé  des  six  genres  Tragopogorij  Thrincia^  Leontodon^ 
Podospermum^  Seorzonera^  Lasiospora»  Le  millina  diffère  dû 
tragopogon  par  son  port,  et  par  son  péricline;  il  ressemble 

au  ihrincia  et  au  Uontodon  par  son  port;  mais  il  diffère  du' 
premier  par  $es  fruits  qui  sont  tous  prolongés  en  un  très- 

long  col,  et  tous -pourvus  d'une  grande  aigrette  plumeuse^il 
diffère  du  second  par  son  péricline  formé  de  squames  subuni- 
aériées ,  presque  enveloppantes ,  et  entouré  à  sa  base  de 

squamules  surnuméraires  inappliquées;  et  par^i^  fruits 'trèsî^ 
longuement  coillfères;  enfin  il  diffère  essentiellement  dea 
podospermum,  seorzonera^  lasiospora^  par  son  port,  et  par 
plusieurs  caractères  génériques,  notamment  par  ses  IVuits 
collifères.  Le  millina  est  donc  un  genre  bien  distinct  de  tout 

autre  ,  mais  ayant  beaucoup  d'affinité  avec  les  thrincia  et  leon- 
todony  et  devant  être  placé,  dans  notre  série  des  scorzoné- 
rées,  entre  le  tragopogon  et  le  thrincia  y  à  cause  du  long  col 
de  ses  fruits,  très-manifeste  même  pendant  la  fleuraison. 

L'archéologue  Millin ,  à  la  mémoire  duquel  nous  dédions 
ce  genre ,  a  composé  dés  Elémens  d'Histoire  naturelle  excel- 
leos  pour  Tiustruction  des  jeunes  gens  de  dix  à  quinze, ans,* 
et  il  a  traduit  un  livre  du  botaniste  anglois  Pulteney ,  inthulé 
Revue  générale  des  écrits  de  Linnœus.  (H.  Cass.) 

MILLINGTON  ,  Millingtonia.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dico- 
tylédones, à  fleurs  complètes,  monopétalées  ,  de  la  famille 

des  bignoniées ,  de  la  didynamie  angiospermie  de  Liilnseus,  of- 
frant pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  campanule  ,  à  cinq 

dents;  une  corolle  monopétale,  dont  le  tube  est  fort  long  , 
filiforme;  le  limbe  à  quatre  découpures;  quatre  étamincsdi« 
dynames;  les  anthères  bifides;  un  ovaire  supérieur  linéaire  ; 
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un  style-,  deux  stigmfites.  Le  fruit  non  observé  paroît  être 
une  capsule  bivalve* 

MiLLiNGTON  DES  JARDINS  :  M  ilUnghnia  horteruisj  Linn. ,  SuppL, 

pag*  291  •,  Bignonia  suberosa  ,  Roxb. ,  Coromand, ,  tab.  214. 
Grand  et  bel  arbre  dont  les  feuilles  sont  deux  fois  ailées , 

composées  de  folioles  ovales,  acun^inées  ,  glabres,  entières; 

les^pinnules  inférieures  alongées  »  ailées  avec  une  impaire.  JUes 
fleurs  sont  opposées,  réunies  en  panicules  glabres ,  terminales^^ 
ayant  la  corolle  blanche,  très-longue,  très-odorante,  entourée 

d'un  calice  court,  dont  le  bord  est  ré  fléchi  à  cinq  dents;  les  fila-^ 
mené  desétamines  situés  le  long  du  côté  supérieur  de  la  co- 

rolle, plus  courts  que  le  limbe;  les  anthères  convergentes  deux 
pap  d^ux,  divisées  en  deux  parties,  Tune  droite  ,  extérieure, 

pblongue,  obtuse,  s'ouvrant dans  sa  longueur,  l'autre  plus  pe- 
tite ,  subulée,  courbe,  sortant  de  la  base  de  la  première  y 

le  style  filiforme  plus  long  que  la  corolle.,,  terminé  par  un 

Sitigmate  ovale ,  à  deux  valves.  D'après  le  caractère  de  ¥0^ 
vaire,  il  y  a. lieu  de  soupçonner  que  le  fruit  est  une  capsule 
à  deux  valves.  Cette  plante  croit  dans  les  Indes  orientales. 
(Poia.) 

MILLIUM.  (Bot.)  Voyez  Millet  et  Milium.  (L.  D.) 
MILLO.  {OrnUh,)  Ce  nom,  qui  est  aussi  écrit  milUo  par 

Marcell.,  Empiric.  de  médicament, ,  chap.  33  ,  est  cité  par  M.  Sa- 

vigny^  Oiseaux  d'£gypte.,  pag.  Sy  ,  comme  un  des  synonymes 
de  l'orfraie  ou  balbuzard^  falco  haUœtuSj  Linn. ,  et  pandion 
JluvialU ,  Sav.  (  C  h.  D.  ) 

MILLOCOCO.  (Bot.)  Voyez  Mil.  (J.) 
MILLOUIN.  (Ornith*)  Les  oiseaux  auxquels  on  donne  ce 

nom  forment  dans  le  genre  Canaao  une  section  caractérisée 

par  un  bec  large  et  plat.  Le  millouin  commun  est  Varias  Je-- 
rina^  Linn.;  le  millouin  huppé,  Vanas  rufina^  du  même;  et 

le  petit  millouin,  Vanas  nyroca ,  Gmel. ,  le  mâle ,  et  l'aruu  ajfri- 
eana,  id, ,  la  femelle.  Cette  section  renferme  aussi  le  mil- 
louinan ,  dont  le  mâle  est  Vanas  marila ,  Linn. ,  et  la  femelle ,. 

Vanas  frœnata^  Sparrm.,  Mus,  Caris, ^  n.**  38.  (Ch.D.) 
MILLOUINAN.  (Ornith.)  Voyez  Millouin.  (  Ch.  D.) 
MILLUBINES.  (Bot,)  Dans  le  Recueil  des  Voyages  il  est  fait 

mention  d*un  fruit  de  la  Chine  qui  porte  ce  nom  et  celui  de 
karambolas ,  et  dont  on  distingue  deux  espèces ,  l'une  douce  ,^ 
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et  Tantrf  aigre.  Il  parott  certain  qu*il  est  questrôn  ici  du  Ca- 
AAMBOLiER.  Voycz  cc  moL  (J.) 
MILLUCOSA  {BoL)  ,  nom  péruvien  du  randia  rotttniifolia 

de  la  Flore  du  Pérou.  (J.) 

'  MILO-FLOUS  (6o^.),  nom  languedocien  de  la  Viorne-obi* 
VBK.  (Lbm.) 

MILOS  et  SMILOS  {Bol.)  ,  noms  de  Tif  chez  les  anciens. 
(LSM.) 

MILTOS.  {Mm.)  Il  nous  paroit  assez  difficile  de  dire  à 
quelle  substance  minérale  se  rapporte  exactement  cette  terre 
colorée  en  rouge,  nommée  miltos  par  les  Grecs,  et  que  les  na- 

turalistes traduisent  en  latin  par  ruhricà,  synonyme  d*ocre 
rouge,  n  est  constant  que  ce  nom  désignoit  chez  les  Grecs  une 

matière  minérale  naturelle  de  couleur  rouge,  et  qu'il  s'appli* 
quoit,  dans  plusieurs  cas,  à  Voere  rouge;  c^eêt  Fopinion  de 
Delaet,  de  Hill,  de  Delaunay;  elle  s*accorde,  ou  plutôt  elle 
est  la  conséquence  du  peu  que  disent  les  anciens  sur  sa  ma- 

nière d'être  dans  la  nature  (Il  se  trouve,  dit  Théophraste, 
des  filons  de  cette  substance  et  d'ocre  jaune  en  Cappadoce.) 
et  sur  les  lieux  où  il  se  trouve,  car  on  indique  l'Ile  de  Lemnos 
célèbre  par  ses  ocres  rouges. 

Mais  quand  on  donne  le  minium  des  Romains  comme  syno- 
nyme du  miltos  des  Grecs,  on  applique  peut-être  ce  dernier 

mot  à  deux  substances  très-différentes,  car  il  paroit  présu- 
mable,  pour  ne  pas  dire  certain ,  que  le  minium ,  ou  au  moins 

l'on  des  miniums  des  Romains  étoit  du  cinnabre.  Nous  re- 

viendrons sur  les  bases  de  cette  opinion  à  l'article  Minium* 
Voyez  ce  mot.  (  B.  ) 

MILTUS.  {Boié)  Genre  de  plantes  dicotylédones,  à  fleurs 

incomplètes  y  de  la  famille  desjîcoïdesj  de  la  dodécandrie pen- 
tagynie  dé  Linnsms,  offrant  pour  caractère  essentiel  :  Un  ca- 

lice à  cinq  folioles;  point  de  corolle  ;  douze  étamines  insérées 
au  fond  du  calicts  ;  les  anthères  ovales,  à  deux  lobes;  ua 

ovaiire  supérieur;  point  de  style  ;  cinq  stigmates  courbés  en 

dehors  j'Cin^  capsules- eonniven tes,  renfermant  chacune  une 
seteence.  • 

Ce  genre  me  parbtt  très-i^pproché  des  aizoon  (languette)  ; 
d'après  les -caractères indiqués  par  Loureiro,  en  les  supposant 
exacts  ;  il  en  diSire  parla  disposition  desétamines  attachées  au 



94  MïL 
fond  du  calice,  et  nonp^r  paquets  entre  ses  divisions  ;  par  ciaq 
capsules  cohniven tes,  et  non  une  capsule  pentagone,  à  cinq 

logea. 
MiLTCS  d*Afrique  ;  Mîltus  africana  ,  Lour. ,  Flor.  Cochin. ,  i , 

pag.  570.  Ses  tiges  sont  grêles ,  ligueuses ,  couchées,  parfaite- 
ment glabres,  longues  de  quatre  pieds,  garnies  de  feuilles 

opjposées,  presque  sessiles  ,  fort  petites  ,  glabres,  épaisses, 
charnues,  alongées,  obtuses,  très-entières,  souvent  fascicu*- 
lées;  les  âeurs  latérales,  agrégées,  pédonculées;  les  pédon- 

cules simples^  les  folioles  du  calice  colorées,  ovales  ̂   concaves, 
ridées,  persistantes;  les  étamînes  plus  courtes  que  le  calice  ̂  

l'ovaire  est  arrondi  et  cannelé;  les  stigmates  sont  linéaires.; 
les  capsules  rudes,  ovales,  contenant  chacune  une  semence 
pvale  et  luisante.  Toutes  les  parties  de  cette  plante  prennent 
une  couleur  rouge.  Elle  croît  dans  Tîle  de  Mosambique  en 
Afrique ,  aux  lieux  arides.  (  Poia^  ) 
.    MILVUS  (Ornith,),  nom  latin  du  milan.  (Ch.  D.) 
MILZADËLLA.    (BoU)  Calepin  cite  ce  nom  toscan  pour  le 

lamium  maculatum,  (J.) 
MILZATELLA.  (Bot.)  Voye»  Herbe  de  la  rate.  (J.) 
MILZKRAUT  (Bot.) ,  nom  allemand  du  Cetbrach.  (Lbm.) 
MIMAICYLA  (Bot.)  y  nom  grec  du  fruit  de  Tarbousier,  cité 

par  Mentzel.  (J.) 
MlMÈTËy  Mimetes.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylédones, 

k  fleurs  incomplètes ,  de  la  famille  des  protéacées  y  de  la  Jté^ 
trandrie  monogynie  de  Linnaeus ,  ofifrant  pour  caractère  essen- 

tiel :  Une  corolle  (calice  ,  Brovim)  à  quatri^. pétales  éga,ux  ; 
point  de  calice;  quatre  étamines  presque  sessiles,  insérées 
sur  la  corolle,  placées  dans  la  cavité  de  chaque  pétale  vers  le 
sommet;  un  ovaire  supérieur;  un  style;  ijm  stigmate  grêle} 
une  noix  sessile ,  ventrue ,  lisse ,  monosperme  ;  le  réceptacle 

plane,  garni  de  paillettes  étroites,  caduques;  un  involucre  i 
plusieurs  folioles  imbriquées. 

Ce  genre, séparé  des  protées  par  Rob.  Brown,  renferme, 
des  arbrisseaux  à  feuilles  entières,  ou  souvent  munien  àef^fkts 
calleuses;  les  fleurs  réunies  en  têtes  axillaires,  les  unes.te^ 

minales,  d'autres  enveloppées  par  uoefeuiUe  supérieure  con- 
cave ;  chaque  tête  de  fleurs  entpurée  d'Un  involucre  à  foliole» 

membraneuses,  rarement  coriace»*  (  V^f^eaPaOtfâE»)  ; 
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MmàTB  hi&rissAb  :  Mimeteshirta  ,  Rob.  Brown ,  Trans,  Liiui. , 

lo »  V^%»  io5  ;  Protea  hirta.  Lion. ,  Mant, ,  1 88  ;  iSco/^ocep/va^ 
itfi,  etc.;  Weinm.,  P^^»  4,  tab.  899.  Arbrisseau  très-élëgant 

qui  s'élève  à  la  hauteur  d'envirou  trois  pieds  sur  une  tige 
droite^  noueuse  et  velue  ,  médiocrement  rameuse,  garnie 
de  feuilles  nombreuses,  imbriquées,  sessiles  ,  ovales,  un 
peu  aiguës,  calleuses  à  leur  sommet,  glabres,  entières,  quel- 

quefois un  peu  ciliées  à  leurs  bords  et  vers  leur  base,  ainsi  que 

8UF leurs  principales  nervures,  longues  d'un  pouce.  Les  fleurs 
sont  nombreuses,  disposées  en  têtes  ôblongues  ,  ou  en  une 

sorte  d'épi,  sessiles ,  solitaires ,  axUlaires;  les  écailles  del'in- 
volucre  luisantes  ,  aiguës ,  alongées  ,  d'un  rouge  éearlate , 
longues  d'environ  un  pouce  ;  la  corolle  à  peine  de  la  longueur 
de  l'involucre ,  filiforme ,  très-velue  ;  le  pistil  glabre,  roide, 
un  peu  courbé  ;  une  fois  plus  Iqng  que  la  corolle.  Cette  plante 
croit  au  cap  de  Bonne»£spérance« 

MiMJrrBEir  capuchon:  MîvmUs  cucullata^  Rob*  Brown,  /.  c; 
Protea  eucuUata ,  Linn.,  Syst.;  Weinm.,  Phjtogr,^  4,  p.  297, 
V^*  9o5.  Belle  espèce  dont  les  tiges  sont  droites,  simples, 
tomenteuses  et  noueuses ,  garnies  de  feuilles  éparses,  sessiles, 

glabres  ,  presque  linéaires,  longues  d'environ  un  pouce  et 
demi ,  terminées  au  sommet  par  trois  dents  inégales  et  cal- 

leuses. Les  fleurs  sont  réunies  ,  au  nombre  de  cinq  à  six,  en 
une  tête  oblongue,  axillaire,  en  partie  cachée  par  les  feuilles  ; 

les  écailles  de  Tinvolucre  courtes,  un  peu  velues.  Les  exté«- 

rieures  ovales,  aiguè's;  les  intérieures  obi ongues,  acuminées, 
une  fois  plus  courtes  que  la  corolle  ;  celle-ci  est  filiforme,  ve- 

lue, longue  de  plus  d'un  pouce  ;  le  réceptacle  garni  d'un  du- 
vet tomenteux  et  roussàtre.  Cette  plante  croit  aux  lieux  arides 

et  sablonneux  du  cap  de  Bonne-EspéranCe. 
MiMisTE  A  FEUILLES  DE  BnTRTE:  Mimctcs  myrtifoUa^  Rob.  Brown, 

U  c;  Protea  myrtifolia^  Thunb. ,  Diss.  de  Prot, ,  pag,  41.  Ar- 
brisseau du  cap  de  Bonne-Espérance,  dont  les  tiges  sont  droites, 

purpurines,  hautes  d'environ  trois  pieds,  dont  les  rameaux 
sont  lâches ,  un  peu  velus  dans  leur  jeunesse  ,  garnis  de  feuilles 

sessiles,  ôblongues  ovales,  obtuses,  glanduleuses  à  leur  som- 

met, obliques  à  leur  base,  longues  d'environ  un  demi-pouce-, 
les  fleurs  disposées. en  petites  têtes  terminales,  de  la  grosseur 

d'un  pois,  entourées  d'écaillés  imbriquéesjiesextérieurealan- 
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céolées ,  noirâtres  à  leur  sommet  ;  les  intérieures  plus  grandes, 

-ovales,  un  peu  ciliées  à  leurk  bords;  les  corolles  blanchâtl^es 
«t  velues  à  Textérieur. 

MiMÈTE  A  FLBURs  PURPORINBS  :  Mimetes  ptirpurea ,  Rob.  Broinm , 

i,  c.  ;  Pralea  purpurea^  Linn«,  MarU,^  195;  Leuoadèndrum  pro^ 

teoides,  Berg.,  F/.  Cap^.j  pag.  24.  Arbrisseau  d'un  port 
agréable,  assez  semblable  au  Chrysacema  oernuaj  et  qui  se 

distingue  k  ses  petites  têtes  ée  fleurs ,  dont  les'  corolles  sont 
4i*un  brun  pourpre  5  les  écailles  de  l'involucre  tomenteuses'^ 
blanchâtres  et  subulées.  Les  tiges  sont  grêles ,  purpurines  , 

renversées,  ou  presque  droites,  hautes  d'environ  deux  pieds^ 
trés-rameuses  ;  les  rameauxr  filiformes*,  pubeseens,  presque 
verticiliés ,  garnis  de  feuilles  courtes  9  glabres,  roides,  menues, 

quelquefois  unilatérales  ,  un  peu  arquées;  les  fleurs  sont  réu- 

n'es  en  petites  têtes  terminales,  presque  solitaires,  tomen- 
teuses.  Cette  plante  croît  au  cap  de  Bonne-Espérance. 

MiMÈTB  divbr&ente:  Mimetes  divaricata^  Rob.  Brown  ;  Le.; 
Frotta  divaricata ,  Linn. ,  Mant,  ,194.  Ses  tiges  sont  flexueusés, 

pubescentes,  d'un  brun  cendré,  hautes  d'un  pied  et  plus;  lié 
rameaux  verticiliés,  ternes  ou  quaternés,  très-ouverts,  gar» 
nis  de  feuilles  sessiles ,  imbriquées ,  ovales,  ou  presque  rondes, 
obtuses,  velues,  fort  petites;  les  fleurs  disposées  en  petite 

têtes  terminale ,  solitaires  ,  de  la  grosseur  d'un  pois  ;  les 
écailles  de  l*inTolucre  linéaires  lancéolées ,  obtuses  ,  velues 
un  peu  lâches;  la  corolle  de  la  longueur  du  calice,  blanche , 
argentée,  velue,  un  peu  dépassée  par  le  style;  le  réceptacle 

couvert  de  poils.  Cette  espèce  croit  au  cap  de  Bonne -Espé- 
rance. 

MiMÈTE  A  FEUILLES  DE  THiMiÊL^E  :  Mimctes  thymelœoides ,  Rob. 
^Brown,  Z.  c,  ;  Leucadendron  thymelaoides  ,  Berg. ,  Cap.^  19  9  ̂ 
Act.  Stochholm.j  1766  ,  pag.  3  24.  Arbrisseau  du  cap  de  Bonne- 
Espérance  ,  à  tige  droite  ,  très-rameuse;  les  rameaux  roides, 
pubeseens ,  garnis  de  feuilles  imbriquées ,  pubescentes,  ovales, 

obtuses ,  à  peine  longues  de  six  lignes  ̂   les  inférieures  glabres'; 
les  fleurs,  sessiles,  presque  agrégées  en  tête  globuleuse,  termi- 

nale ,  à  peine  de  la  grosseur  d'une  petite  cerise  ;  les  folioles 
de  rinyolucre lancéolées,  elliptiques;  la  corolle  couverte  d'un 

duvet  soyeux  ;  le  style  ̂ lus  long  que  la  corolle ,  velu  însqu'à 
sa  moitié  ;  le  stigmate  un  peu  aigu. 
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MiMÈTE  A  FBT1TB8  TÊTES;  Mimctes  capUulotay  Rob.  Brown , 

t.  e,j  pag.  io6.  Arbrisseau  à  tige  droite,  doat  les  rameaux 
sont  pubescens;  les  feuilles  elliptiques,  lancéolées ,  aiguës , 

trés-entîères,  à  peine  longues  d*un  pouce,  pubescentes  ou 
soyeuses ,  ciliées  à  leurs  bords  ;  les  feuilles  florales  un  peu  plus 

larges  ;  les  involucres  à  peine  plus  longs  que  les  feuilles,  com' 
posés  de  folioles  rougeàtres ,  elliptiques  ,  aiguës,  un  peu  pu- 

bescentes, renfermant  huit  à  dix  fleurs:  les  corolles  à  peine 

pins  longues  que  Tinvôlucre;  le  limbe  plumeux;  le  style  té- 
tragone,  presque  fusiforme ,  alongé,  un  peu  épaissi  à  son  som« 
met;  le  stigmate  en  tête  conique,  presque  articulé.  Cette 

plante  croit  au  cap  de  Bonne-Espérance.  (Poia.) 
MIMEUSE.  (fio^)  Le  nom  latin  de  la  sensitive  ,  mimosa ,  est 

ainsi  francisé  dans  quelques  jardins.  (J.) 
MIMOPHYRË.  (Mm.)  Dolomieu  avoit  renurqué  qpie  cer- 

taines roches  qui  présentoient  dans  leur  structure,  et  même 

dans  la  nature  d'un  de  leurs  principes  (le  felspath)  Tappa* 
rence  du  porphyre  ,  n'étoient  point  cependant,  comme  cette 
roche,  dues  à  une  dissolution  préalable  de  toutes  leurs  parties 
et  à  une  cristallisation  confuse  et  imparfaite  de  ces  parties  ; 

qu'elles  avoient  été  formées  par  voie  d'aggrégation ,  et  que  les 
cristaux  qui  s'y  trouvoient,  et  à  plus  forte  raison  les  grains 
non  cristallisés  qui  étoient  disséminés  dans  une  pâte  ou 
ciment  grossier,  étoient  tous,  ou  au  moins  la  plupart,  de  for- 

mation antérieure  à  cette  pâte. 

Ce  n'est  point  ici  le  lieu  d'exposer  les  motifs  très-raisonna-  . 
blés,  les  observations  très-ingénieuses  et  très- délicates,  sur 

lesquels  il  fondoit  cette  opinion,  et  le  caractère  qu'il  en  ti- 
roit  pour  distinguer  cette  roche  du  porphyre ,  c'est  à  l'article 
Roches,  lorsque  nous  exposerons  les  principes  de  classification 
et  de  détermination  de  ces  masses  minérales  hétérogènes,  que 
nous  développerons  ces  caractères. 

Dolomieu  avoit  désigné  ces  roches  d'aggrégation  sous  les 
noms  de  Roche  ou  de  Poudingue porphyroïde.  Nous  n'avons  pas 
cru  convenable  de  prendre  ce  nom  qualîBcatif  pour  désigner 
une  sorte  particulière  de  roche,  et  lui  avons  donné  le  nom 

de  Mimophyre,  qui  indique  qu'elle  imite  le  porphyre,  ou 
plutôt  la  structure  porphyrî tique,  qui  consiste  en  cristaux 

felspathiques  formés  et  disséminés  dans  une  pâte.  ' 
3i.  7 
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.  Celte  roche  est  rarement  distinguée  par  les  oryctognosfes; 

les  géologues,  en  la  plaçant  soit  dans  les  terrains  intermé- 
diaires, soit  à  la  fin  des  terrains  que  nous  avons  nommés  de 

sédimens  inférieurs,  lui  donnent  le  nom  du  terrain  auquel 

ils  Tassocient  sans  avoir  beaucoup  d'égard  à  sa  nature,  lis  la 
placeni  tantôt  dans  les  grau¥pahe ,  et  tantôt  dans  les  ro^^  todte 

Uôgpnâé  ou  grés  rouge, 
Nous  la  considérons  uniquement  sous  le  rapport  orycto- 

gnostique  ;  Pexamen  de  sa  position  dans  les  différens  terrains 

qui  constituent  l'écorce  du  globe ,  est  une  considération  d'une 
toute  autre  espèce. 

Le  MiMOPHYRE  est  une  rocne  formée  ,  au  nH>ins  en  partie , 

par  voie  d'aggrégation  mécanique  ,  et  composée  essentiellement 
d'un  ciment  argiloïde ,  réunissant  des  grains  très-distincts  de 
felspath  ;  c'est  donc  une  roche  ayant  une  pâte. 

.Les  parties  accessoires  disséminées  dans  x^ette  pâte,  outre  le 
felspath  qui  est  la,  partie  essentielle^  sont  le  quarz  en  grains, 
quelquefois  anguleux,  plus  souvent  arrondis,  mais  jamais 
en  cristaux;  le  schiste  argileux  en  petits  fragmens,  Vaphanite 

en  petits  fragmens.  Le  mica  en  petites  paillettes*,  mais  ce  mi- 

néral s'y  trouve  rarement. 
Les  parties  accidentelles  sont  peu  nombreuses  :  quelquefois 

ce  sont  des  nids  ou  petits  amas  de  kaolin,  des  fragmens  plus 
ou  moins  volumineux  de  houille ,  etc. 

La  structure  est  celle  que  nous  appelons  empalée,  La  pâte 
a  la  texture  terreuse  et  compacte  ,  quelquefois  un  peu 
schistoïde  ;  elle  est  plus  ou  moins  solide.  Les  grains  de  felspath 
sont  généralement  dominans  par  leur  nombre  ;  ils  indiquent 

la  forme  qui  appartient  à  ce  minéral,  mais  ils  ne  la  pré- 

sentent point  avec  la  netteté  et  l'intégrité  qu'ils  auroient ,  si 
tous  avoient  cristallisé  dans  la  pâte.  La  plupart  sont  arrondis  , 
souvent  un  peu  altérés;  mais  aucune  partie  de  la  pâte  ou  des 

minéraux  qu'elle  renferme  ne  pénètre  dans  leur  intérieur,  ou 
ne  se  lie  entièrement  avec  eux,  tous  caractères  qui  concou- 

rent à  établir  que  les, parties  disséminées  étoient  déjà  formées 

lorsqu'elles  ont  été  enveloppées  parla  pâte. 
Cette  roche  a  généralement  peu  de  cohésion;  sa  cassure 

est  droite ,  mais  presque  toujours  grenue  j  ce  qui  est  une 
conséquence,  et  de  son  mode  de  formation,  et  du  peu  de 
cohésion  des  parties. 
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Sa  dureté  est  foible  et  très-inégale.  Les  grains  de  qnarz  sont 
les  seules  parties  qui  soient  dures  au  point  de  résister  à  une 

.  pression  assez  puissante. 
Les  couleurs  des  mîmophyres  sont  généralement  ternes ,  et 

même  terreuses,  le  fond  ou  la  pâte  est  néanmoins  d'une  cou- 
leur qui  tranche  assez  vivement  avec  celle  des  grains.  Ceux  -  ci 

sont  grisâtres ,  blancs  ou  rosàtres  ;  la  pâte  est  au  contraire 
verdâtre,  rougeâtre  ou  noirâtre. 

Les  mimophyres  présentent  peu  de  caractères  chimiques.  Ils 
ne  font  presque  jamais  ejOfervescence ,  surtout  par  leur  pâte. 
Ils  sont  toujours  fusibles  en  tout  ou  en  partie ,  en  matières 
vitreuses  sales  et  hétérogènes. 

Ils  s*altèrent  facilement  en  raison  de  (eur  pâte  quelquefois 
presque  argileuse ,  et  des  nombreuses  parties  felspathiques 

qu'elle  renferme.  Les  nodules  de  kaolins  qu'ils  présentent 
peuvent  être  attribués,  dans  quelques  cas,  à  ce  mode  d'alté- ration. 

Les  grains  felspathiques ,  souvent  plus  altérés  que  la  pâte , 
laissent  dans  celle-ci ,  et  surtout  à  la  surface  des  masses,  une 

multitude  de  petites  cavités  qu'un  œil  peu  attentif  pourrott 
prendre  pour  des  bulles,  mais  que  leur  forme  anguleuse  ne 
permet  pas  de  confondre  avec  cette  sorte  de  cavité. 

Quoique  cette  roche  ait  été,  comme  nous  l'£|vons  dit,  à 
peine  distinguée,  elle  n'offre  cependant  pas  cette  nombreuse 
suite  de  passages  minéralogiques  qui  détournent  souvent  de 
spécifier  particulièrement  les  roches  qui  les  présentent. 

Lorsque  son  ciment  ou  sa  pâte  est  dure  et  rougeâtre,  qu'elle 
renferme  des  cristaux  de  felspath  et  même  des  grains  de 
quarz  qui  ont  été  évidemment  formés  et  cristallisés  au  milieu 

de  cette  pâte ,  le  mimophyre po^^e  au  porphyre,  et  c'est  le  cas 
de  la  plupart  des  roches  si  improprement  nommées  grès  rouge  ̂  

qui  recouvrent  les  porphyres  en  Saxe  dans  le  pays  de  Mans- 
feld,  au.Tyrol,  etc.,  et  qui  montrent  pour  ainsi  dire  un  ré- 

sidu de  la  cristallisation  des  porphyres  mêlé  avec  des  parties 
arrachées  à  ces  roches,  et  enveloppées  dans  cette  masse  deve- 

nue solide ,  partie  par  cristallisation  confuse  ,  partie  par  aggré- 
gation  mécanique. 
Lorsque  la  pâte  est  rude ,  que  les  grains  y  sont  peu  dis- 

tincts, il  passe  à  Vargilophjre ,  autre  roche  formée  par  cris- 
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tallîsation  confuse;  et  s'il  y  a  des  grains  calcaires,  ce  qui  est 
assez  rare  ,  il  se  rapproche  de  quelques  spilites  (variolites). 

Mais  la  roche  avec  laquelle  il  est  le  plus  aisé  de  confondre 

les  mîmophyres ,  c'est  \e psammite  rougeâtre  j  qui  est  aussi  un 
grès  rouge  des  géognostes  ;  le  mica  rare  dans  les  mimophyres^ 

et  le  ciment  homogène  qui  n'appartient  pas  aux  psammites, 
doivent  servir  à  les  faire  distinguer. 

Le  Pséphite,  autre  roche  d'aggrégation  ,  qui  a  reçu  aussi  la 
dénomination  géognostique  de  rothe  todte  liegende^  et  de  grès 

rouge,  peut  se  confondre  encore  plus  facilement  avec  le  mi- 

mophyre-,  il  n'en  diffère  quelquefois  que  par  le  volume  des 

fragmens,  et  surtout  par  l'absence  des  cristaux  de  felspath  , 
partie  caractéristique  essentielle  des  mimophyres. 

Les  mimophyres  sont  beaucoup  plus  répandus  qu'on  ne  le 
pense  :  nous  avons  donné  les  motifs  du  silence  des  gëognosles 
sur  leur  histoire  particulière.  Ils  sont  susceptibles  de  présenter 

plusieurs  variétés  assez  distinctes,  parmi  lesquelles  nous  choisi* 
rons  les  suivantes. 

1.  Mimophyre  quarzeux. 

Dur,  solide,  renfermant  de  nombreux  grains  de  quarz. 

C'est  sur  deux  exemples  de  ce  mimophyre  que  Dolomieu  a 
pour  la  première  fois  appelé  mon  attention  :  l'un  au  sommet 
du  Pormenaz  en  Savoie;  la  pâte  est  grise ,  les  grains  de  fels- 

path sont  blancs  ;  l'autre  près  des  célèbres  poudingues  de  Va- 
lorsine  ,  dans  cette  même  partie  des  Alpes,  et  ayant  la  plus 
grande  ressemblance  avec  le  précédent. 

On  en  trouve  aussi  à  Chateix  près  de  Royat  en  Auvergne: 

il  est  à  fond  gris  avec  grains  blancs,  et  parfaitement  carac- 
térisé. 

Les  buttes  de  Clécy  entre  Harcourt  et  Condé ,  département 

du  Calvados ,  présentent  un  mimophyre  rougeâtre  très-bien  ca- 

ractérisé, et  un  autre  mimophyre  d'un  rouge  analogue  à  celui 
du  porphyre  rouge,  antique,  et  qui  lui  ressemble  au  point 

que ,  sans  l'altération  et  la  limitation  des  grains  de  felspath , 
on  le  prendroit  pour  cette  roche. 

2.  Mimophyre  pétro siliceux. 

Dur,  solide,  pâte  offrant   quelques  uns  des  caractères  du 
pétrosilexj  cristaux  de  felspath  assez  bien  déterminés. 
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Exemp,  De  Montrelais  (  Loire-Inférîeure),  au-dessus  du 
terrain  houillier,  ce  qui  est  la  position  géologique  la  plus  or- 

dinaire des  mimophyres;  la  pâte  est  d'un  gris  verdàtre^  les 
cristaux  sont  blanchâtres  ou  rosâtres.  —  De  Mont-Jeu  prés 

d'Autun;  pâte  grise  solide ,  grains  de  feispath  ayant  une  forme 
cristalline  bien  déterminée, 

La  voie  chimique  ou  de  cristallisation  a  peut-être  eu  autant 

d^inQuence  sur  la  formation  de  ces  deux  roches,  que  la  voie 
mécanique  ou  d^aggrégation. 

3.  Mimophyrt  argileux. 

Il  est  tendre,  friable  même;  il  renferme  quelques  grains 

de  quarz;  sa  pâte  est  d'un  gris  verdâtre,  et  les  grains  de 
feispath  sont  d'un  blanc  rosàtre  ;  tels  sont  du  moins  la  composi- 

tion et  Taspect  de  celui  de  Floehe  entre  Freyberg  et  Chemnitz 
en  Saxe. 

Nous  y  rapportons  aussi  la  roche  rougeàtre  à  taches  blan- 

ches ,  nommée  thonstein^  et  qu'on  observe  à  Zaukerode  prés 
de  Tharandt  en  Saxe.  (B.) 

MIMOSE.  (Mirt.)  M.  Haily  avoit  d'abord  donné  ce  nom  à 

la  roche  d'une  apparence  trompeuse  qui  est  composée  de 
feispath  et  de  pyroxéne;  et  fidèle  à  notre  principe  de  ne  point 
changer  les  noms  sous  le  motif  spécieux  de  leur  imperfection, 

nous  l'avions  adopté  dans  l'Essai  de  Classification  miuéralogi- 

que  des  Roches  mélangées.  Mais  M.  HaUy',  frappé  de  l'obser- 
vation qu'on  lui  fit  de  la  ressemblance  complète  de  ce  nom 

avec  celui  d'un  genre  de  plante,  l'a  lui-même  abandonné  et 

l'a  remplacé  par  celui  de  DoLÉRirE.  Voyez  ce  mot.  (B. ) 
MIMULE,  Mimulus,  (Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylédones, 

à  fleurs  complètes,  monopétalées,  irrégulières,  delà  famille 

des  personnées  j  de  la  didynamie  angiospermie  de  Linnasus,  of- 

frant pour  caractère  essentiel:  Un  calice  prismatique,  per- 
sistant ,  à  cinq  dents  ;  une  corolle  monopétale  ,  presque  à  deux 

lèvres;  la  supérieure  bifide,  recourbée  à  ses  bords;  l'infé. 
rieurc  à  trois  lobes  j  quatre  étamines  didynames;  un  ovaire 

supérieur;  un  style,  un  stigmate  bifide  ;  une  capsule  bilocu- 
laire,  polysperme. 

Les  mimules  sont  des  plantes  d'ornement  assez  agréables  , 
dont  on  cultive  plusieurs  espèces  dans  les  jardins.  On  les  mul- 

'-V 
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tiplie  de  graines  dans  une  terre  de  bruyère ,  par  le  déchire- 
ment des  vieux  pieds  au  printemps;  la  plupart  exigent  To- 

rangerie  pendant  l'hiver. 
MiMULE  DE  Virginie  :  Mimulus  ringensy  Linn,  ;  Lamck. ,  IIU 

gen.  y  tab.  523  ;  G8ertn.,de  FrucU^  tab.  53.Plantevivace  dont 
les  tiges  sont  droites,  herbacées,  tétragones ,  à  peine  rameuses, 

hautes  d*un  à  deux  pieds;,  les  feuilles  opposées,  à  demi  am- 
plexicaules,  glabres  ,  oblongues  lancéolées,  un  peu  crénelées 
en  scie ,  longues  de  d  eux  à  trois  pouces.  Les  fleurs  sont  violçttes 

ou  d'un  bleu  pâle^  assez  grandes,  un  peu  inclinées ,  solitaires, 
axillaires,  opposées,  pédonculées;  elles  ont  le  ca^lice  glabre, 
souvent  teint  de  rouge,  à  cinq  angles  tranchans,  à  cinq  dents; 
le  tube  de  la  corolle  de  la  longueur  du  calice  ;  le  limbe  à  deux 

lèvres,  la  supérieure  à  deux  lobes  arrondis,  l'inférieure  plus 
large,  à  trois  lobes,  celui  du  milieu  plus  petit  ;  l'orifice  du 
tube  jaunâtre,  chargé  de  poils  très-courts;  la  capsule  ovale  ,  ' 

s'ouvrant  au  sommet  en  deux  valves  ,  partagée  en  deux  loges 
par  une  cloison  opposée  aux  valves  ;  les  semences  petites  , 

nombreuses,  adhérentes  à  des  placentas  qui  tiennent  à  la  cloi- 

son. Cette  plante  croît  aux  lieux  humides  dans  la  Virginie  .* 
elle  est  cultivée  au  Jardin  du  Roi. 

MiMULE  tachetée:  Mimulus  guttatuSj  De'c. ,  Catal,  MonspeL^ 
pag.  127  ;  MimuZifs  luteus^  Botan.Magaz,,  tab.  iSoi,  nonlAnn. 
Cette  espèce  paroît  avoir  été  confondue  avec  le  mimulus  lu^ 
teus  de  Linnaeus ,  dont  il  existe  une  assez  bonne  figure  dans 

Feuillée,  Pérou,  vol.  2,  tab.  34*  L'espèce  dont  il  s'agit  ici 
paroît  en  différer  par  ses  tiges  et  ses  pétioles  pileux  et  non 

lisses  ;  par  ses  feuilles  inférieures  à  longs  pétioles  ;  par  les  den- 
telures des  feuilles  inégales  et  non  régulières  ;  par  les  pédon- 

cules plus  courts  que  les  feuilles,  et  non  une  fois  plus  longs; 
par  les  fleurs  une  fois  plus  petites,  tachetées  sur  un  fond 
jaune;  enfin  parla  corolle  pileuse  à  son  orifice.  Cette  plante 
croit  au  Pérou  ;  elle  est  cultivée  dans  les  jardins. 

Le  mimulus  luteus  de  Linnaeus  est  une  plante  herbacée  dont  ' 
la  ti^e  est  grêle,  articulée,  radicante  et  rampante;  les  ra- 

meaux ascendans  ;  les  feuilles  presque  sessiles ,  ovales ,  longues 

d'un  pouce,  à  sept  nervures;  les  fleurs  jaunes,  fort  grandes  ; 
le  tube  de  la  corolle  plus  long  que  le  calice  ;  la  lèvre  infé- 

rieure à  trois  lobes ,  celui  du  milieu   plus  grand  ,  un  peu 
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échancré ,  parsemé  de  petites  taches  rouges.  Cette  plante  croit 
au  Chili  le  long  des  ruisseaux  et  dans  les  lieux  humides.  Feuillée 

dit  qu'elle  est  rafraichissante  j  et  que  les  Indiens  la  mangent 
dans  leur  soupe. 

MiMOLE  GLUTiifEusE  :  Mimulus  gluUnosus  ̂   Willd.,  Spec;  Mi- 
muhis  aurarUiacus ,  Botan,  Magaz.j  tab.  354*   Cette  espèce  a 
des  tiges  ligneuses ,  droites,  cylindriques,  rameuses,  un  peu 

rudes,  hautes  d'environ  trois  pieds;  les  jeunes  r^imeaux  velus 
etglutineux;  les  feuilles  opposées,  presque  sessiles,  alongées, 

glutineuses,  médiocrement  dentées  en  scie,  longues  d'un  pouce 
et  demi;  les  pédoncules  solitaires,  axillaires,  uni  flores  ,  à 

peine  longs  d'un  demi-pouce  ;lesfleiirs  légèrement  odorantes; 
le  calice  tubulé ,  long  d*u  n  pouce ,  à  cinq  angles ,  à  cinq  dents  ; 
la  dent  supérieure  un  peu  plus  longue ^  la  corolle  jaune;  le 

tube  grêle ,  plus  court  que  le  calice  ;  l'orifice  comprimé  ;  la 
lèvre  inférieure  à  demi  bifide,  obtuse  ,  élargie  ;  l'inférieure  à 
trois  découpures  oblongues,échancrées  ;  les  filamens  jaunâtres; 
le  stigmate  orbiculaire,  à  deux  lames;  une  capsule  presque 
linéaire ,  acuminée ,  à  deux  loges  ,  à  deux  valves.  Cette  plante 
est  originaire  de  la   Californie  :  on  la  cultive  au  Jardin  du 
Roi. 

MiMULE  AILÉE  :  Mimulus  alatus  y  Vahl ,  Synih,y  2  ,  pag.  72  ; 

Ait,,  Hort,  Kew, ,  4,  pag.  64.  Plante  de  l'Amérique  septen- 
trionale, qui  offre  le  port  du  mimulus  ringens.  Ses  tiges  sont 

glabres,  ainsi  que  toute  la  plante  ,  simples,  tétragones,  di- 
visées vers  leur  sommet  en  un  ou  deux  rameaux  munis  de 

quatre  membranes  courantes,  formées  par  le  prolongement 
de  la  base  des  pétioles  ;  les  feuilles  péliolées ,  ovales  lancéolées, 
inégalement  dentées  en  scie,  longues  de  deux  pouces;  les 

pédoncules  solitaires,  tétragones,  un  peu  renflés  vers  le  som- 
met ;  le  calice,  dp  la  longueur  des  pédoncules  ,  a  ses  divisions 

arrondies  et  mucronées;  la  corolle  est  un  peu  plus  longue  que 
le  calice.  Cette  plante  est  cultivée  dans  plusieurs  jardins  5 
priiHïipalement  en  Angleterre. 

MxMULE  PILEUSE;  Mimulus  pilosiusculus  ,  Kunth  ,  in  Humb. 
et  Bonpl.  Nov,  Gen.^  2,  pag.  370.  Cette  espèce  a  des  tiges 
rampantes,  rameuses,  quadrangulaires  ,  un  peu  pileuses;  les 
feuilles  pétiolées,  ovales,  arrondies,  presque  en  cœur  à  leur 
base,  inégalement  dentées ,  un  peu  pileuses  à  leurs  deux  faces, 
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longues  d'environ  six  lignes  ;  les  pétioles  membraneux  à  leurs 
bords  ;  les  fleurs  axillaires,  solitaires ,  pédonculées;  les  pédon- 

cules plus  courts  que  les  feuilles  ;  le  calice  presque  campa- 
nule, un  peu  pileux  y  à  cinq  dents  ;  la  corolle  jaune  et  glabre, 

une  fois  plus  longue  que  le  calice;  uue  capsule  ovale ,  renfer- 
mée dans  le  calice,  couronnée  par  la  base  du  style.  Cette 

plante  croît  au  Pérou  aux  lieux  ombragés. 
MM.  Humboldt  et  Bonpland  ont  découvert  plusieurs  autres 

espèces  de  mimulus  au  Pérou,  tels  que  le  mimulus  glabratusj 

andicolus  ̂   perfoliatus»  M.  Rob.  Brown  en  a  mentionné  deux 

autres  de  la  Nouvelle-Hollande ,  mimulus  gracilis  et  répons. 
On  trouve  dansPursh,  Flor.Amer,,  a,  pag.  427,  un  mimulus 

Lemsiij  à  grandes  et  belles  fleurs,  d'un  rouge  pâle.  (Poia.) 
MIMULUS.  (Bot.)  La  plante  à  laquelle  Pline  dojinoit  ce  nom 

est  la  crête  de  coq^rhinanthus  crista  galli,  Linnœus  Ta  employé 
pour  désigner  un  autre  genre  de  sa  didynamieangiospermie, 

placé  d*abord  par  nous  dans  les  personnées,  mais  appartenant 
plus  sûrement  aux  rhinanthées,  à  cause  de  la  structure  inté- 

rieure de  sa  capsule.  Cest  ce  genre  qui  est  nommé  mona^fia 
par  Adanson  et  cynorinchium  par  Mitchell.  (J.) 
MIMUS  {Ornith.)  ,  nom  latin  du  moqueur  dans  Brisson. 

Voyez  Merle.  (Ch.  D.) 

MIMUSOPE,  Mimusops.  {Bot,)  Genre  de  plantes  dicotylé- 
dones, à  fleurs  complètes,  polypétalées ,  de  la  famille  des 

sapotées^de  Voctandrie  monogynie  de  Linnœus,  offrant  pour 

caractère  essentiel:  Un  calice  persistant,  à  six  ou  huit  divi- 
sions ,  dont  quatre  intérieures;  une  corolle  monopétale,  à 

divisions  indéterminées;  huitétamines;  huit  appendices  conni- 

vens  autour  de  l'ovaire;  un   ovaire  supérieur,  hispidc  ;  un 
style  ;  une  baie  monosperme  par  avortement. 

*   Ce  genre  comprend  des  arbres  à  feuilles  simples,  alternes  : 
dans  la  plupart  les  fleurs  sont  fasciculées  et  axillaires.  L'es- 

pèce de  ressemblance  qu'on  a  cru  apercevoir  entre  ces  fleurs 

et  la  figure  d^un  singe,  ont  fait  donnera  ce  genre  le  nom  de 
mimusops^  composé  de  deux  mots  grecs  qui  signifient  visage 
de  singe, 

MiMUSOFEÉLENCi:  Mimusops  elengiy  Linn.  ;  Lamck. ,  IlL  gen.  ̂  

tab.  3oo;  Elengi ,  Rhècd.,  Malab, ,  1 ,  tab.  20;  Flos  cuspidum  , 

Rumph  ,  Amhoin, ,  2  ,  tab.  63  ;  vulgairement  Magouden  ,  Ma- 
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RONc  9  Cavequi.  Grand  arbre  des  lades  orientales ,  doqt  1c 

fronc  est  très-gros  ;  son  écorce  épaisse  et  raboteuse;  le  bois 
blanc,  pesant  et  de  longue  durée  ;  ses  rameaux  sont  cendrés , 

garnis  de  feuilles  alternes ,  pétiolées ,  ovales  oblongues ,  un  peu 

acuminées,  fermes,  coriaces,  entières,  d'un  vert-sombre  , 
longues  de  trois  à  cinq  pouces;  ses  fleurs  axillaires,  pédon- 
culées,  réunies  en  fascicules  au  nombre  de  deux  à  six  et  plus, 
ayant  les  divisions  du  calice  ovales  lancéolées,  disposées  sur 
deux  rangs,  un  peu  roussâlres  et  pubescentes;  les  divisions  de  la 

corolle  presque  aussi  longues  que  le  calice,  lancéolées,  aiguës  , 

un  peu  rougeâtres;  les  filamens  des  étamines  très-courts;  les 
anthères  sagittées  ;  huit  petites  écailles  oblongues  ,  velues  ;  un 
stigmate  à  huit  divisions.  Le  fruit  est  un  drupe  ovale,  épais, 
charnu,  rouge,  monosperme;  une  semence  revêtue  de  deux 

enveloppes;  l'extérieure  dure,  crustacée  ,  un  peu 'épaisse.  Cet 
arbre  croît  dans  les  sables  de  Tlnde. 

Les  naturels  du  pays  préparent  avec  les  fleurs  une  eau  dis- 

tillée fort  agréable:  la  chair  du  drupe  est  douce,  un  peu  as- 
tringente, bonne  à  manger;  on  enfile  les  fleurs  pour  en  faire 

des  colliers  et  des  guirlandes  qu'on  vend  sur  les  marchés. 
MiMUSOFE  A  SIX  éTAMiNBS  :  Minusops  hexandra ,  Roxb. ,  Co- 

rom,  y  1  ,  pag.  \G  ,  tab.  i5.  Cet  arbre  est  garni  de  rameaux 

glabres ,  cylindriques,  étalés;  les  feuilles  sont  alternes  ,  pétio- 

lées ,  glabres  ,  ovales ,  entièrtîs ,  alongées,  très-obtuses,  échan- 
crées  au  sommet.,  longues  de  deux  ou  trois  pouces;  les  fleurs 

sont  souvent  géminées ,  latérales,  axillaires,  d'autres  termi- 
nales sur  les  mêmes  rameaux;  les  pédoncules  uniflores  ;  le  ca- 

lice a  six  découpures  profondes  ;  la  corolle  plusieurs  divi- 
sions ,  dont  six  intérieure^;  six  étamines  alternes  ,  avec  les 

folioles  d'un  appendice  denté;  le  fruit  ovale  et  comprimé. 
Cette  plante  croit  dans  les  Indes  orientales. 

Cette  espèce  paroît  peu  difiiérente  du  mimusops  obtusifolia^ 

Encycl, ,  auquel  M.  de  Lamarck  rapporte  le  metrosideros  ma- 
cassarensis  ,  Rumph,  Amh,^  3  ,  tab.  8,  dont  les  feuilles  sont 
ovales  arrondies ,  quelquefois  pileuses;  leur  calice  est  à  huit 

divisions;  la  corolle  à  vingt-quatre  découpures;  les  anthères 
sagittées,  au  nombre  de  huit;  les  écailles  hérissées  de  poils. 

Cette  plante   croît  à  rile-Je-France. 
MiMUSOFE  A  PETITES  FEUILLES  ;  Mimusops  parnfoUa^  Rob.  Brown, 
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Nov.Holl, ,  1  ,  pag.  53 1.  Cette  plante  a  ses  rameaux  garnis 
de  feuilles  alternes,  pétiolées,  petites,  ovales,  acuminées 
glabres  à  leurs  deux  faces;  les  pétioles  tomenteux;  les  fleurs 
axillaires ,  presque  paniculées,  soutenues  par  des  pédoncules 
deux  ou  trois  fois  plus  longs  que  les  pétioles  également  velus; 
toutes  les  autres  parties  semblables  à  celles  du  mimusops  elengi. 

Cette  plante  croît  à  la  Nouvelle-Hollande.  (Poir.) 
MIN-ANGANI  {Bot.) ,  nom  malabare,  cité  par  Rhèede,  diT 

gomphrena  hnpida  de  Linnaeus,  qui  est  le  matsjadada  des  brames. 

MINARET,  Vulpecula.  (Conchyl,)  M.Denys  de  Monfort  a  pro- 
posé sous  ce  nom ,  dans  son  Système  général  de  conchyliologie , 

une  petite  division  parmi  les  mitres  de  M.  de  Lamarck, 

qui  nous  semble  devoir  être  adoptée,  d'autant  plus  qu'il  se 
pôurroit  même  que  ce  genre  n'appartint  pas  à  la  même  famille 
que  les  véritables  mitres,  parce  que  l'ouverture  est  terminée 
par  un  canal  assez  long;  peut-être  même  y  a-t-il  un  opercuie. 

Malheureusement  on  ne  connoit  pas  l'animal  d.'auçune  des 
espèces  de  coquilles  que  les  amateurs  désignent'depuis  long- 

temps'sous  le  nom  de  minarets,  à  cause  de  la  forme  élancée 
jet  pointue  de  leur  spire.  Les  caractères  de  ce  genre  sont: 
Animal  tout-à-fait  inconnu;  coquille  alongée,  fusiforme; 

l'ouverture  étroite,  prolongée  en  une  sorte  de  canal,  le  bord 
columellaire  plissé;  le  bord  droit  avec  un  pli  anguleux  vers 

le  tiers  postérieur  de  sa  longueur.  Toutes  les  espèces  de  mi- 
narets paroissent  appartenir  exclusivement  à  la  mer  des  Indes. 

Le  Minaret  rubané;  Vulpecula tœniata ^  Enc.  Métb.,  pi.  SyS  , 

iig.  7  a-b.  Coquille  de  deux  poucesetplus  delongueur,  alongée , 
étroite,  avec  des  côtes  longitudinales ,  obtuses,  ornée  de  zones 
alternativement  jaunes  et  blanches. 

Le  Minaret  plicaire  ;  Vulpecula  plicaria,  Voluta  plicaria  ̂ 
Linn.,  Gmel. ,  Enc.  Métb.,  pag.  SyS,  fîg.  6.  Beaucoup  plus 
court  que  le  précédent,  quoique  de  la  même  grandeur  à 

peu  près;  il  est  fortement  plissé,  l'extrémité  des  plis  for- 
mant une  saillie  un  peu  pointue  à  l'angle  des  tours,  ce  qui 

rend  la  spire,  qui  est  bien  étagée,  presque  muriquée.  Couleur 
blanche  avec  des  bandes  transverses  d'un  brun  noir  inter- 
rompues. 

Le  MufARET  AiDéj  Vulpecula  eorrugalaj  Enc.  Méth.,  pi.  07 5 , 
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fîg.  8  a-'b.  Aussi  commun  dans  les  collections  que  le  précédent 

avec  lequel  il  a  beaucoup  de  rapports  ;  il  est  cependant* 
un  peu  moins  ventru,  et  s'en  distingue  surtout  par  des  rides 
transverses,  quoique  petites,  et  par  sa  coloration  offrant  sur 
un  fond  blanc  des  zones  brunâtres  et  des  bandes  de  même 

couleur  qui  ne  sont  jamais  interrompues. 
Le  Minaret  costellaihe;  Vulpecula  costellaris^  Enc.  Méth. , 

pi.  SyS ,  fig.  3.  Coquille  fusiforme ,  étroite ,  à  spire  bien  étagée  ; 

les  c6tes  menues  et  fréquentes,  très-anguleuses  à  leur  origine 

sur  les  tours  de  la  spire  ,  ce  qui  rend  celle-ci  muriquée.  Cou- 
leur brunâtre  fasciée  de  blanc. 

Le  Minaret  bn  lyre;  Vulpecula  Ijrata  ̂   "Enc.  Méth.,  pL  SyS, 
fig.  1  a-b.  Coquille  assez  rapprochée  de"  la  précédente  avec 
laquelle  on  Va  confondue;  mais  en  différant,  suivant  M.  de  La- 

marck ,  parce  qu'elle  est  tout-à-fait  mu  tique,  l'angle  de  chaque 
tour  étant  très-obtus  et  sans  aspérités.  Les  côtes  sont  cepen- 

dant beaucoup  plus  nombreuses,  étroites,  et  ressemblent  en 

quelque  sorte  aux  cordes  d'une  lyre.  La  couleur  est  blanche 
avec  des  bandes  fauves. 

Le  Minaret  melongenb;  Vulpecula  melongena^  Enc.  Méth., 

pi.  SyS,  fîg.  9.  Espèce  rare,  distinguée  de  la  précédente» 

parce  qu'elle  est  plus  ventrue  au  milieu ,  et  qu'elle  est  blanche , . 
faaciée  de  roussâtre,  et  du  minaret  costellaire  par  son  défaut 

d'angles  et  d'aspérités. 
Le  Minaret  SANGLÉ;  Vulpecula  cinctella.  Coquille  fort  rappro- 

chée de  la  suivante,  alongée,  fusiforme,  striée  transversalement, 
decouleurblanchàtre,  zonée  obscurément  et  ornée  sur  chacun 

de  ses  tours  de  deux  lignes  transverses,  l'une  rouge ^  l'autre bleuâtre. 

Le  Minaret  RENARDIN  ;  Vulpecula  vulpecula^  Voluta  vulpecula , 
Linn.,  Gmel.,  Enc.  Méth.,  pi.  SyS,  fig.  2.  Coquille  alongée, 

fusiforme  striée/J  transversalement,  et  garnie  de  côtes  longi- 
tudinales, obtuses,  presque  effacées  vers  la  partie  antérieure 

du  dernier  tour.  Couleur  brun  jaunâtre  zonée  de  brun,  le 

sommet  et  la  base  noirâtres,  la  columelle  et  le  bord  droit 
maculés  de  brun. 

Le  Minaret  nègre;  Vulpecula  cafra^  Voluta  cafra^  Linn.^ 

Gmel.,  Enc.  Méth.,  pi.  3y5 ,  fig.  4.  Coquille  fusiforme,  lisse  au 

milieu,  rugueusç  transversalement  en  avant,  la  spire  plissée 
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longitudinalement  et  striée  en  travers;  couleur  ornée  de  zones 
alternativement  blanc  jaunâtres  et  brun  roussàtres. 

LeMiNARET  sangsue;  Vulpecula  sanguisuga^  Volula  sanguisugay 
Linn.,  Gmel.,  Edc.  Méth. ,  pi.  3j3 ,  6g.  lo.  Coquille  fusiforme, 

garnie  dans  sa  longueur  de  côtes  très-menues,  granuleuses 

et  d*un  rouge  vif.  Couleur  d^un  fauve  bleuâtre ,  zonée  de  blanc. 
Columelle  à  quatre  plis  comme  dans  toutes  les  espèces  précé- 
dentes. 

Le  Minaret  stigmatairb;  Vulpecula  stigmataria  ̂   Lamck., 
Rumph,  t.  29,  fig.  5.  Coquille  plus  grêle  que  la  précédente  à 

laquelle  elle  ressemble  beaucoup ,  mais  qui  s'en  distingue  par 
des  rangées  transverses  de  points  rouges  situés  sur  les  côtés ,  et 

parce  que  sa  columelle  n'a  que  trois  plis. 
Le  Minaret  filifère;  Vulpecula  Jilosa  y  Volutafitosa^  Linn. , 

Gmel.  Jolie  espèce  finement  cancellée,  et  ornée  de  nombreuses 

cordelettes  élevées,  purpurines  sur  un  fond  jaunâtre.  La 
columelle  à  quatre  plis. 

Le  Minaret  fendillé  ;  Vulpeculajissuratay  Lamck.,  Enc.  Méth ., 

pi.  371 ,  fig.  1  a-b.  Coquille  fusiforme  ,  cylindracée ,  très-lisse, 

d*un  gris  pâle  avec  des  lignes  blanches,  obliques  en  réseau , 
simulant  des  fissures.  La  columelle  a  quatre  plis. 

C'est  une  espèce  fort  rare  dont  on  jgnore  la  patrie.  Toutes 
les  autres  viennent  des  mers  de  llnde.  (De  B.) 

MINARI.  {Bot,)  C'est  sur  la  côte  Malabare  le  môme  arbre 
que  le  pungam,  pungamia  de  M.  de  Lamarck,  dans  la  famille 
des  légumineuses.  (J.) 
MINBEZYGI,  MUIBAZAGI  {Bot.),  noms  arabes,  cités  par 

Daléchamps ,  de  la  staphisaigre ,  ddphinium  staphisagria,  qui  est 
THerbe  aux  pouilleux.  Voyez  ce  mot.  (J.) 

MINCHLEIN  {Omilh.),  nom  polonois,  suivant  Kzaczynski, 

du  bouvreuil,  loxiapjyrrhula,  Linn.  (Ch.  D.) 

MINDI,  MIDI.  {Bot,)  L'arbrisseau  qui,  suivant  Hermann, 
porte  ces  noms  dans  l'ile  de  Ceilan,  est  lepremna  serratifolia 
de  Linnaeus.  (J.) 

MINDIUM.  {Bot.)  Voyez  Michauxie.  (Poir.) 

MINE.  {Min.)  Ce  mot  a  trois  acceptions  :  nous  le  considé- 

rons ^'après  cela  sous  trois  points  de  vue  que  nous  désigne- 
rons par  des  désinences  différentes  du  même  mot,  et  que 

nous  traiterons  séparément. 
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1.M1NE  est  souvent  synonyme  de  minerai,  c'esl-à-dîre ,  de 
Texpression  qui  indique  une  substance  minérale  renfermant 
un  métal ^  ou  même  une  tout  autre  matière  qui  trouve  son 
application  à  nos  besoins  ou  à  nos  usages. 

On  donne  ordinairement  en  minéralogie  le  nom  de  minerai  à 

toute  substance  qui  renferme  un  métal  autopside;  m^is  en  mé- 
tallurgie on  restreint  T^sage  dé  ce  mot  aux  substances  qui 

sont  susceptibles  de  fournir  avec  profit  la  matière  qu^elles  ren- 
ferment. (  Voyez  Minerai.  ) 

2*  On  appelle  aussi  Mine  et  Mines,  et  le  gtte  des  minerais 
dans  le  sein  de  la  terre ,  et  Texcavatîon  faite  par  les  hommes 
pour  aller  enlever  ces  minerais  de  leur  gîte. 

La  première  acception  du  mot  mine  y  considérée  dans  ce 
second  point  de  vue,  appartient  à  la  géognosie ,  et  auroit 

dû  être  traitée  au  mot  gîte  de  minerai;  mais  cet  article  ayant 

été  omis,  une  grande  partie  des  faits  relatifs  à  cette  consi- 

dération ont  été  présentés  dans  l'article  Indépendance  des  ter- 
AAiNS.0n1es  complétera  aux  mots  Terrains  et  Terre. 

Quant  au  mot  mine  pris  dans  la  seconde  acception  ,  dans 
celle  qui  est  relative  aux  excavations  qui  portent  ce  nom ,  on 

en  traitera  au  mot  Mines  au  pluriel.  (Voyez  ce  mot.) 

S.  Mine  est  souvent  l'expression  dont  on  se  sert  pour  dési- 
gner un  minéral  qui  renferme  une  substance  métallique  au- 

topside.  Considéré  comme  nom  minéralogique ,  il  ne  peut 

être  admis  dans  aucune  nomenclature  raisonnée  ;  car  il  n*y 
a  pas  de  minéral  qui  porte  ce  nom  ,  ni  auquel  on  puisse  le 

donner  spécialement.  Cependant ,  par  usage  populaire ,  ir- 
réflexion ,  etc.,  on  a  donné  plus  particulièrement  le  nom  de 

mine  a  quelques  substances  qui  ne  sont  pas  même  des  miné- 
rais.  Nous  allons  indiquer  ces  substances  en  prenant  le  mot 
Mine  au  singulier. 

Nous  ne  citerons  que  les  applications  qui  ont  été  faites 
de  ce  mot  à  des  substances  qui  ne  sont  point  le  minerai  du 

métal  ou  de  la  matière  qu'elles  désignent,  et  nous  omettrons 

tous  les  mots  ou  phrases  qui  n'offrent  qu'une  traduction  litté- 

rale d'une  langue  étrangère  ,  et  qui  ne  sont  pas  d'usage  dans 
les  ouvrages  françois. 

Mine  aurifère  de  Transylvanie.  C'est  le  tellure  graphique. 
(Voyez  Tellure. ) 
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Mine  de  bronze.  C*est  l'étain  sulfuré  cuprifère ,  parce  qu'on 
suppose  qu'il  pourroit  donner  directement  du  bronze  ;  on  l'a 
appelé  aussi  minerai  de  cloche,  glochenerz,  (Voyez  Etain.  ) 

Mine  d  acier.  C'est  un  minerai  de  fer  qui  est  susceptible 
de  donner  directement  l'acier  qu'on  appelle  naturel,  parce 
qu'il  n'a  pas  passé  préalablement  par  l'état  de  fer ,  c'est  le 
Fer  CAEBONATé  SPATHIQUE.  (Voycz  ce  mot.) 

Mine  d'argent  grise.  Ce  n'est  point  à  l'argent  qu'on  a  pu 
faire  l'histoire  de  ce  minerai ,  parce  que  l'argent  qui  y  est 
partie  profitable  pour  le  mineur,  n'y  est  point  partie  essentielle 
pour  le  minéralogiste.  C'est  le  Cuivre  gris.  (Voyez  ce  mot.) 

Mine  de  corail  [Corallerierz).  Quoique  ce  nom  soit  rare- 
ment employé  en  françois,  sa  signification  est  tellement  éloi- 

gnée de  ce  qu'il  indique  en  allemand ,  qu'il  peut  être  utile 
de  dire  qu'on  l'a  appliqué  à  un  minerai  de  mercure  sulfuré 

bituminifére  d'hydria ,  qui  présente ,  par  sa  structure ,  l'appa- 
rence d'une  réunion  de  coquilles  fossiles  ou  de  zoophytes 

ayant  quelque  ressemblance  de  couleur  et  d'aspect  avec  les 
coraux.  (Voyez Mercure.) 

Mine  d'étain  blanche.  C'est  le  nom  qu'on  donnoit  autrefois 
au  scheelin  calcaire.  C'étoit  une  erreur  complète.  {Voyez 
SCHEELIN.) 

Mine  DE  LAITON.  On  applique  quelquefois  ce  nom  à  un  miné- 

rai  de  cuivre  qui,  étant  accompagné  d'oxide  de  zinc,   est  sus- 
ceptible de  donner  immédiatement  par  la  fusion  du  cuivre 

\jaune  ou  laiton. 

On  peut  douter  de  ce  fait,  car  il  est  difficile  d'en  citer  un 
exemple  authentique. 

Nous  y  reviendrons  au  mot  Zinc  (6.) 

Mine  a  laye-de-terre.  C'est  dans  le  Boulonnoîs  une  sorte 
de  houille.  (Ln.) 

Mine  a  maréchal.  C'est  plutôt  un  nom  de  gîte  qu'un  nom 
de  substance.  On  donne  cependant  ce  nom  aux  qualités  de 

houille  qu'on  emploie  de  préférence  pour  le  travail  du  fer 
dans  les  forges  des  maréchaux  et  des  serruriers. 

Mine  de  plomb.  Ce  mot  offre  un  des  exemples  les  plus  re- 

marquables de  l'emploi  détourné  du  mot  mine.  On  l'applique  à 
une  substance  qui  ne  renferme  pas  un  atome  de  plomb ,  à  celle 

que  nous  ̂ ^vons  nommée  graphite.  C'est  un  fer  carburé  d'une 
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nature  particulière ,  qui  est  employé  comme  crayon  sous  le 
nom  impropre  de  mine  de  plomb.  (Voyez  Grapuitb.) 

Mine  Tic&éE.  Nous  avons  ainsi  traduit  le  mot  liegererz  des 

Allemands.  II  eût  mieux  valu  l'omettre  tout-à-fait ,  ou  tout 
au  plus  le  citer  comme  synonyme ,  soit  d'une  variété  de  baryte 
sulfatée,  dans  laquelle  on  voit  des  taches  rondes  de  minerai 

d*argeot,  soit  d'une  roche  de  calcaire  dolomie  renfermant  des 
taches  noirâtres  dues  à  un  mélange  d'amphibole  et  d'un  peu  de 
minerai  d'ai^nt,  soit  enfin  à  un  calcaire  lamellaire  qui  est 
mélangé  d'un  peu  de  plomb  sulfuré. 

MiNB  A  VERNIS.  On  donuc  quelquefois  ce  nom  à  la  galène 

ou  plomb  sulfuré  que,  dans  d'autres  lieux ,  on  nomme  alqui- 
foux,  parce  qu'un  de  ses  usages  est  d'entrer  dans  la  composi- 

tion de  l'émail,  ou  couverte  vitreuse  des  poteries  communes.(B.) 

MINEL  DU  CANADA.  {Bot.)  Il  paroit  qu'on  nomme  ainsi 
dans  le  Canada,  une  espèce  de  cerisier  à  grappes,  cerasus  ea- 
nadensis ,  plus  connu  en  France  sous  le  nom  de  ragoumier.  (J.) 

MINERAI.  (Mm.)  On  désigne  par  le  nom  de  miWrai toute 
substance  minérale  naturelle  qui  contient  un  ou  plusieurs 

métaux  susceptibles  d'en  être  retirés  en  grand  et  par  des 
lùoyens  économiques  :  il  ne  suffit  pas  qu'un  composé  renferme 
des  métaux  pour  constituer  un  minerai;  il  faut  de  plus  qu'il 
existe  en  assez  grande  abondance  pour  être  exploité  et. former 

l'objet  d'un  travail  de  fabrique  ,  et  que  le  métal  ou  les  métaux 
que  Ton  pourroit  en  extraire  s'y  trouvent  en  quantité  suffisante 
et  dans  un  tel  état  de  combinaison  que  leur  préparation  puisse 

être  avantageuse.  C'est  ainsi  que  des  composés  ferrugineux, 
qui  ne  contiennent  du  fer  qu'au-dessous  de  12,  i5  et  même 
1 8  centièmes ,  ne  peuvent  être  considérés  comme  des  minerais, 
non  plus  que  les  masses  de  fer  arsenical  et  de  pyrites  qui,  bien 
que  beaucoup  plus  riches  en  métal,  ne  pourroient  cependant 
donner,  par  une  fabrication  économique,  du  fer  propre  aux 

usages  ordinaires. 
Une  substance  qui  contient  plusieurs  métaux  susceptibles 

d'en  être  retirés  en  fabrique  ,  peut  être  regardée  comme  mi- 
nerai par  rapport  à  l'un  ou  à  l'autre  ,  et  elle  est  ordinaire* 

ment  désignée  par  le  nom  du  plus  abondant,  ou  de  celui  qui 

lui  donne  sa  plus  grande  valeur  :  c'est  ainsi  que  le  cuiVr^  gris 
exploité  pour  être  fondu  ou  soumis  à  l'amalgamation ,  est  re« 
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gardé,  suivant  sa  richesse  en  argent ,  tantôt  comme  un  minerai 

de  cuivre  tenant  argent,  tantôt  comme  un  minerai  d'argent. 
D'un  autre  côté ,  certains  produits  de  fourneau ,  qui  con- 

tiennent beaucoup  de  métal  que  Ton  en  extraira  utilement, 

et  qui  seront  souvent  soumis  aux  mêmes  opérations  que  les 
minerais,  ne  prennent  jamais  cette  dernière  dénomii;iatîon* 

Les  matières  métallifères  qui  sortent  des  mines ,  et  après 

un  triage  assez  grossier,  sont  déjà  des  minerais:  on  leur  fait 
subir  diverses  opérations  préliminaires  à  leur  entrée  dans  les 

magasins,  et  surtout  à  leur  traitement  dans  les  fourneaux 

de  fonte  ;  on  les  appelle  pr^arations ,  parce  qu'en  effet  elles 
ont  pour  objet  de  les  disposer  aux  procédés  métallurgiques, 

ou  de  rendre  ceux-ci  plus  faciles ,  c'est-à-dire  moins  longs  et 
moins  coûteux. 

On  distingue  deux  espèces  de  préparations  :  l'une  dite  mé- 

canique ,  à  cause  des  moyens  qu'elle  emploie  et  du  résultat 
qu'elle  procure ,  consiste  dans  les  procédés  par  lesquels  on 
concasse  et  l'on  pulvérise  les  minerais ,  et  dans  les  lavages  qu'on 
leur  fait  subir  pour  en  séparer  la  gangue  ou  les  matières  ter- 

reuses mélangées,  afin  de  côncentrerles  parties  métalliques,  etc. 

Une  autre  sorte  de  préparation,  dite  chimique,  a  pour  objet 

de  séparer,  par  le  moyen  du  feu ,  diverses  substances  vola- 
tiles qui  se  trouvent  combinées  dans  les  minerais  ,  et  dont  il 

convient  de  les  débarrasser,  du  moins  en  partie,  avant  de 

chercher  à  obtenir  le  métal  qu'ils  contiennent. 
Enfin  une  opération  indispensable  dans  beaucoup  de  cir- 

constances, c'est  de  reconnoître ,  par  des  moyens  simples 

et  peu  coûteux,  par  ce  qu'on  appelle  des  essais  ,  la  quan- 
tité de  métal  que  contiennent  les  diverses  sortes  de  minerais 

que  l'on  peut  avoir  à  traiter. 
Nous  aurons  donc  trois  parties  : 

I/*  Section.  La  préparation  mécanique  des  minerais ,  com- 
prenant le  triage^  le  bocardage  et  différentes  espèces  de  lavages, 

11.^  Section.  Les  préparations  chimiques  qui  consistent  sur- 
tout dans  le  grillage  ou  la  calcination  des  minerais. 

III.*  Section.  L'essai  des  minerais  ,  comprenant  ceux  méca- 

niques, c'est-à-dire  par  le  lavage;  l9s  essais  par  la  voie  sèche  ̂  
et  les  essais  par  la  voie  humide. 
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h^  Section.  De  la  préparation  mécanique  des  minerais, 

§  J.**  Le  premier  triage  a  lieu  dans  l'intérieur  des  souter* 
raiiis,  et  consiste  à  séparer  les  morceaux  de  roches  qui  pa- 
roîssent  ne  pas  contenir  du  tout  de  parties  métalliques,  de 

ceux  qui  en  renferment  plus  ou  moins  :  on  s'arrête  à  Tappa- 
rence  des  surfaces  extérieures ,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  trop 
salies  par  la  boue  ou  la  poussière  ;  on  a  aussi  égard  au  poid^ 
des  morceaux. 

Les  matières  sorties  au  jour  subissent  un  autre  triage  plut 

ou  moins  soigné ,  suivant  la  valeur  du  métal  qu'elles  renfer- 
ment :  cette  opération  consiste  à  casser  à  la  main  le  minerai, 

en  morceaux  plus  ou  moios  gros  (ordinairement  comme  le 
poing)  ,  afin  de  rejeter  tout  ce  qui  ne  contient  point  de  métal, 
et  même  les  morceaux  qui  en  renferment  trop  peu  pour  être 
traités  avec  avantage.  11  y  a  ordinairement  auprès  des  ouver- 

tures par  lesquelles  on  sort  les  minerais  des  fosses,  un  atelier 
disposé  pour  le  cassage  et  le  triage,  pans  une  salle  couverte, 
ou  sous  un  hangar ,  se  trouvent  des  i^anquettes  élevées  et 

partagées  en  cases,  dont  chacune  est  garnie  à  son  fond  d'une 
plaque  épaisse  de  fonte  de  fer;  c'est  sur  cette  plaque  que  de 
vieux  ouvriers,  des  femmes  ou  des  enfans  brisent  les  minerais 
avec  le  marteau  à  main,  et  les  trient  morceau  par  morceau. 
On  sépare  ordinairement  en  trois  parties  les  matières  soumises 

au  triage:  i.^  la  roche  ou  gangue  stérile  qui  est  rejetée;  2.^  le 
minerai  à  bocard,  celui  qui  présente  un  mélange  trop  intime 

de  roche  et  de  matière  métallique  pour  qu'on  puisse  les  sé- 

parer par  le  cassage  et  triage  ;  3,°  entin  le  minerai  pur,  ou 
du  moins  très-riche,  qu'on  appelle  mine  (i)  de  triage,  mine 
grfisse,  11  reste  sur  les  places  de  triage  beaucoup  de  menus  dé- 

bris qui  pourroient  former  une  quatrième  sorte  de  minerai  , 

puisqu'on  les  traite  d'une  manière  particulière  ,  par  le  cri- 

blage, ainsi  que  nous  le  dirons  tout  à  l'heure. 
Le  placement  de  morceaux  plus  ou  moins  riches  dans  telle 

ou  telle  classe,  est  relatif  à  la  valeur  du  métal  contenu,  eu 

(i)  Peut-être  convient-il  de  faire  remarquer  ici  que  Ton  emploie  quel- 
quefois le  mot  MINE  pour  celui  de  minerai  quand  on  parle  de  la  {ont« 

des  mines ,  etc.  :  il  faut  éviter  cette  locution  vicieuse. 

3i.  8 
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égard  aitx  dépenses  nécessaipes  pour  Yen  extraire:  c'est  ainsi 
que  y  dans  certaines  exploitations  de  plomb,  on  rejettera  les 

morceaux^.de  gangue  que  Toii  juge  à*  l'œil,  contenir  encore 
au  moin»  5  p.  loo  de  galène,  et  cela  parce  que  Ton  sait  t(aer 
Ton  en  perdroit  la  plus  grande  partie  ,  par  les  lavages  qa^I 
fkudroit  Im  faire  éprouver  pour  en  séparer  les  90  centiènic^ 

àt  gangue,  et   que  ce  qui  resteroit  n'en  paîeroit  pas  îeé 

§  II.  Les  opérations  très-simples  du  triage  sont  commuiM»- 

k  presque  tous  les  minorais  ;  mais  rt  est  d'autres  préparations 
qui  exigent  p]us*d'art,  de  soins  et  de  dépenses,  et  qu€  I'mé 
n'emploie  dans  leur  dernière  perfection  ,  qu'à  Tégard  des  mi- 

nerais des  métaux  qui  ont  une  certaine  valeur,  comme  ceux  cfce 

plomb,  d'argent,  etc.  Il  s'agit  du  lavage  des  minerais. 
Les  lavages  les  plus  simples  et  les  moins  dispendieux  Miat 

ceux  auxquels  on  sou^met  les  minerais  de  fer,  et  priftcipâlo-» 

ment  cent  d'alluvions  qui  se  trouvent  déposés  près  lasurfawtf 
de  la  terre  en  grands  et  en  petits  fragmens  agglufiriés.  Il  eal 
souvent  utile  de  les  nettoyer  pour  pouvoir  faire  ensuite  le 

triage  des  parties  tout^*fait  terreuses  qui  seroient  nuisibles 
dans  les  fourneaux. 

Ce  lavage  grossier  estMmvent  exécuté  par  des  hommes  qui 

remuent,  au  milieu  d^un  courant  d'eau,  et  avec  àe%  râbUsr  et 

des  pelles  en  fer,  le  nrinérat  qu'cm  a  placé  »  cet  effet  data 
des  cai!ttes  ou  bassins  en  bois  on  en  pierre. 

Dans  d'autres  lieux ,  on- fait  exécuter  ce  lavage  plus  écospo- 

miquement  par  une  machine  que  l'on  nomme  un  paiouillei. 
On  remplit  du  tninérai  à  laver  une  auge  en  bois  ou  en  fonte, 

dont  lé  fond  est  courbe  ,  et  dans  l'intérieur  de  laquelle  se 
meuvent  des  bras  ou  espèces  d'apses  de  fer,  fixées  à  Tarbte 
d'une  roue  hydraulique  ;  .teite  aoge  et»t  d'ailleurs  conatâiOi* 
tnent  pleine  d^eau  qui  se  renouvelle  en  entraînant  les  terres 
que  le  mouvement  de  la  machine  et  le  frottement  qui  enr  ré^ 
suite  entre  les  parties  âa  minerai ,  font  détacher  de  celles-ci. 

Lorsque  le  lavage  est  terminé,  on  enlève  une  des  parois  lattf^ 

rates  de  l'auge ,  et  le  courant  entraîne  le  minerai  dans  wa. 
l^MtittplttS  spacieux  où  il  subit  une  sorte  de  triage  ;  souvent 
même  il  est  ensuite  passé  au  crible  de  différentes  manières. 

Cette  machine  n'est  employée  que  potirtes  minerais  de  fer 
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ordinairement  asseï  peu  précieux  pour  que  l'on  ne  craigne 
pM  d'en  perdre  les  p<irtiet  les  plus  légères. 
§  III.  Bocardage.  — Avant  de  parier  du  lavage  des  minerais 

de  ploinby  argent,  cuivre,  etc.  ,  il  convieiit  d'indiquer  les 
mayeia  par  lesquels  on  les  réduit  en  poudre  plus  ou  moins 

€nc,  ce  qu'on  appelle  les  bocarder,  du  nom  que  porte  la 
sacbine  qui  sert  à  cet  usage,,  et  qui  se  nomme  un  hoeard» 
Son  utilité  ne  se  borne  pas  à  préparer  des  minerais,  on  la 

tnlnve  dans-  presque  toutes  les   fonderies   où    elle  aert    a 
piler  des  argiles,  du  charbon  ,.  des  scories,  etc.   Un  bocard 

éttmacbtne  à  piler  (  pi.  ci-jointe,  fig.  -2)  consiste  en  plusieurs 
pièces  de  bois  mobiles  (A),  placées  verticalement,  et  main- 

tenues dans  cette  position  entre  des  coulisses  de  charpente  (aa). 

Ces  piècessontarméesàleur  extrémité  inférieure  d'une  masse 
de  fer  (m).  Un  arbre  (B)  9  mu  par  Teau,  et  tournant  hori- 
iontalement,  accroche  ces  espèces  de  pilons,  au  moyen  de 

parties  saillantes  qu'on  appelle  cames  (c) ,  qui  entrent  dans 
«lie  échanerure  (00 ),du  pilon.  jCeux-ci  sont  soulevés  succea- 
iivement,  et  retombent  dans  une   auge  longitudinale  (hh)  ̂ 
crcnsée  dans  le  sol,  et  dont  lé  fond  est  garni ,  ou  de  plaques 

de  fonte  ou  de  pierres  dures;  c'est  dans  cette  auge,  et  au- 
deitous  deâ  pilons ,  que  le  minerai  à  borcarder  se  rend  en  tom- 

bant d'une  trémie  que  l'on  entretient  constamment  remplie. 
L*auj[e  fermée  latéralement  par  deux  cloisons  renferme 

trois  ou  quatre  pilons  :  c'est  ce  qu'on  appelle  une  batterie;  ils 
sont  disposés  de  manière  que  leur  soulèvemeolt  ^  comme  leur 
chute,  se  fasse  à  des  intervalles  de  temps  égaux. 

Ordinairement  unbocard  est  composé  de  plusieurs  batteries 

(deux,  trois  ou  quatre  ),  et  la  disposition  des  cames  sur  l'arbre 
de  la  roue  hydraulique  est  telle  qu'il  y  a  constamment  un 
Hféaie  nombre  de  pilons  soulevés  à  la  fois,  ce  qui  est  impor^ 

tant  relativement  à  l'uniformité  qu'il  est  convenable  de  coa-« 
serrer  au  mouvement  de  la  machine. 

On  bocarde  à  sec ,  c'est-à-dire  sans  faire  arriver  d'eau  dani 
faagé  ,  les  matières  qui  ne  doivent  point  être  soumises  à  urn 

lavage  subséquent,  et  souvent  les  minerais  riches  et  dont  ern 

crmit  de  perdre  les  parties  les  plus  légères.  v 
Le  plus  ordinairement,  surtout  pour  les  minerais  deplombi 

Càrgent,  de  cuivre,  etc.,   on  fart  traverser  F^ige-da  1^^ 

8. 
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card  par  un  courant  d'eau  plus  ou  moins  rapide ,  et  qui,  en 
entraînant  les  matières  pilées,  les  dépose  plus  ou  moins  lom 

par  ordre  de  grosseur  de  grain  et  de  richesse  ;  cVst  un  pre* 
mîer  lavage  qui  a  lieu  eu  sortant  de  dessous  les  pilons. 

Dans  le  bocardage  à  sec ,  la  finesse  de  la  poussière  dépend 
du  poids  des  pilons,  de  la  hauteur  de  leur  chute ,  et  du  temps 
pendant  lequel  on  laisse  la  matière  dans  Tauge^  mais,  dans  le 

bocard  qui  reçoit  un  courant  d'eau ,  le  séjour  des  matièires 
est  plus  ou  moinslong,  suivant  qu'on  leur  donne  plus  ou  mains 
de  facilité  pour  en  sortir;  tantôtces  matières  sortent  de  Tauge 

par-dessus  ses  parois  longitudinales,  et  la  hauteur  de  la  lighe 

qu'elles  doivent  franchir  influe  sur  la  grosseur  du  grain;  tan* 
tôt  ou  fait  sortir  Teau  et  les  matières  pilées  qu'elle  entraîne, 

à  travers  les  vides  d'une  grille,  et  alors  il  s'opère  une  espèce 
de  criblage.  Il  y  a,  au  reste,  quelques  différences  dans' les 
résultats  de  ces  deux  méthodes.  Enfin  la  vitesse  et  la  quantité 

d'eau  qui  traverse  l'auge  influent  encore  sur  la  sortie  plus  ou 
moins  prompte  des  matières  pilées,  et  par  conséquent  sur  les 
produits  du  bocardage. 

La  grosseur  des  particules  de  minerai  pilé  étant  toujours 
assez  différente  en  raison  des  duretés  fort  variables  des  ma- 

tières qui  les  composent,  on  trouve  le  moyen  de  les  classer^ 

de  les  distribuer  à  peu  prés  par  ordre  de  grosseur  et  de  pe- 

santeur spécifique  ,  en  faisant  circuler  l'eau  qui  sort  de  l'auge 
du  bocard  et  chargée  de  matières,  dans  un  système  de  canaux 

qu'on  appelle  lahjrinthe,  où  e^le  dépose  successivement,  à 
mesure  qu'elle  perd  de  sa  vitesse,  les  parties  terreuses  et 
métalliques  qu'elle  entraine,  et  qui  y  flemeurent  suspendues 
par  adhérence.  Ces  parties  métallifères,  surtout  lorsqu'elles 
ont  une  grande  pesanteur  spécifique ,  comme  la  galène,  se 
déposeroient  dans  les  premiers  conduits,  si,  eu  raison  de  leur 
dureté,  ordinairement  beaucoup  moindre  que  celle  de  la 
gangue,  elles  ne  se  réduisoient  pas  en  poudre  plus  fine  que 

celle-ci,  et  en  grande  partie  par  très-petites  laines  qui  con- 

tractent beaucoup  d'adhérence  tant  avec  le  liquide  qu'avec 
les  matières  terreuses  ;  on  est  donc  obligé  de  les  aller  chercher 
jusque  dans  les  parties  les  plus  tenues  de  la  gangue  pulvérisée , 

qu'on  appelle  bourbe. 
.On  distingue  deux  manières  de  conduire  le  bocardage;  elles 

j. 
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sopt  relatives  à  la  grosseur  des  grains  que  Ton  veut  obtenir  et 

que  Ton  détermine  préalablement  d*aprés  la  nature  du  mi- 
nerai, celle  de  sa  gangue,  sa  richesse,  etc.  Nous  avons  déjà 

indiqué  les  moyens  à  l'aide  desquels  on  pouvoit  faire  varier 
le  résultat  du  bocardage,  savoir,  le  poids  des  pilons,  leur 

levée,  la  vitesse  même  de  leur  mouvement  ;  d'un  autre  côté, 
l'élévation  de  la  fente  par  laquelle  doivent  passer  les  matières 
pilées,  ou  bien  le  diamètre  des  trous  de  la  grille,  leur  dis- 

tance, la  quantité  de  l'eau  affluenle,  sa  vitesse,  etc. 
Le  bocardage  peut  être  disposé  pour  obtenir  beaucoup  de 

gros  grains,  ce  qu'on  connoîtsouslenom  de  sable  (c'est  ce  qu'on 
appelle  en  allemand  roeschepochen) ,  ou  bien  on  cherche  à  pro- 

duire beaucoup  de  poussière  fine  qu'on  appelle  schlamm  (  l'opé- 
ration prend  alors  le  nom  zaehen  pocfien).  On  donne  générale- 

ment le  nom  de  schlich  aux  minerais  piles,  soit  qu'ils  aient 
été  lavés,  ou  non,  quoique  beaucoup  plus  souvent  dans  le 
premier  cas.  Ces  matières  sont  alors  disposées  pour  subir  les 
lawagesj  dont  nous  parlerons  incessamment. 

Pour  terminer  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  pulvérisation  des 
matières  minérales,  nous  ajouterons  que  quand  on  a  besoin 

d'atteindre  à  une  ténuité  extrême,  d'avoir  de  la  poussière  ex- 
trêmement fine,  comme  pour  les  minerais  qui  doivent  être 

soumis  à  ̂ amalgamation ,  on  les  fait  passer  sous  des  meules 
comme  le  blé  duus  les  moulins  ordinaires;  après  la  mouture 
ils  sont  bluttés  et  forment  une  espèce  de  farine. 

Lavages  des  minerais* 

§  IV.  Les  minerais  piles  sous  le  bocard  sont  ensuite  soumis 

à  des  opérations  très- délicat  es,  longues  et  coûteuses,  que  l'on 
nomme  lavages;  leur  but  est  de  séparer  mécaniquement  les 
matières  terreuses  de  la  partie  métallique,  qui  doit  alors 
avoir  une  pesanteur  spécifique  bien  plus  grande,  car  sans  cela 
le  lavage  ne  seroit  plus  praticable. 

L'intermédiaire  dont  on  se  sert  pour  rendre  plus  sensible 
la  dififérence  de  pesanteur  spécifique,  et  pour  entraîner  les 

matières  les  plus  légères ,  est  l'eau  que  l'on  fait  couler  avec 
plus  ou  moins  de  vitesse  et  d'abondance  au  milieu  du  schlich 
étendu  sur  une  table  plus  ou  moins  inclinée. 

Mais  comme  cette  opération  entraine  toujours,,  outre  une 
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dépense  assez  notable,  une  perle  plus  ou  moins  grande  été 
métal,  il  y  a  encore  à  calculer  quel  est  le  degré  de  richesse 

au-dessous  de  laquelle  H  n'y  a  plus  de  proBtà  exéculerle  la-' 

yage,  et  d'un  autre  c6té,  quel  est  le  point  de  purification  du 
schlich  auquel  il  faut  s'arrêter,  parce  qu'on  perdroit  trop  de 
métal  comparativement  à  ce  qu'il  en  coûte  pour  fondre  une 
petite  portion  de  gangue  de  plus.  Il  ne  pcul  évidemment  y 
avoir  de  règle  à  cet  égard,  puisque  les  élémens  de  ces  calculs 
varient  pour  chaque  usine. 

§  V.  Avant  de  décrire  les  diverses  méthodes  de  lavage,  il 
convient  de  parler  du  criblage,  qui  a  pour  objet,  de  même 
que  le  labyrinthe  qui  succède  au  bocard ,  de  distribuer  et  de 

séparer  les  minerais  (qui  n'ont  point  passé  au  bocard  à  eau  ) 
par  ordre  d^e  grosseur  de  grain.  On  pratique  cette  opération 
particulièrement  sur  les  débris  de  mine,  et  sur  ceux  prove- 

nant du  cassage  du  minerai.  On  met  ces  matières  dans  un 
crible  ou  espèce  de  tamis  circulaire  ou  carré,  dont  le  fond 

est  formé  d'une  grille  au  lieu  d'une  plaque  de  métal  percée 
de  trous;  on  plonge  ce  crible  rapidement  et  â  plusieurs  re- 

prises dans  une  cuve  ou  bassin  rempli  d'eau.  Ce  liquide  entre 
par  le  fond,  soulève  les  particules  minérales,  les  sépare  et 
les  tient  un  instant  suspendues,  après  quoi  elles  retombent 
en  suivant  à  peu  près  Tordre  de  leurs  pesanteurs  spécifiques, 
et  se  classent  ainsi  avec  une  certaine  régularité.  Le  crible  est 

quelquefois  plongé  par  l'effort  immédiat  du  laveur;  quelque- 
fois il  est  suspendu  à  une  bascule  que  fait  mouvoir  l'ouvrier  ; 

pour  que  le  criblage  s'opère  bien ,  il  faut  que  le  crible  ne 
reçoive  qu'un  seul  mouvement,  celui  de  bas  en  haut;  alors 
le  minerai  se  sépare  de  sa  gangue ,  et  sMl  y  en  a  de  diverses 

pesanteurs  spéc^ques,  il  forme,  dans  le  crible,  autant  de 

couches  distinctes,  et  l'ouvrier  les  enlève  facilement  avec 

une  spatule  j  en  rejetant  la  partie  supérieure  lorsqu'elle  est 
trop  pauvre  pour  être  repassée  une  seconde  fois.  On  nomme 
cette  opération  criliage  à  la  cuve  ou  criblage  par  dépôt. 
Remarquons  que,  pendant  le  criblage,  les  particules  qui 

peuvent  passer  à  travers  les  trous  du  fond  tombent  dans  la 

cuve  et  s'y  déposent;  on  les  recueille  ensuite  pour  les  sou- 
mettre au  lavage  lorsqu'elles  en  raient  la  peine. 

,  Quelquefois,  comme  à  Poullaonen ,  les  cribles -sont  coniques 
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fi  tenus,  au  moyen  de  deux  anses,  par  un  seul  ouvrier  :  au 
^eu  de  recevoir  un  seul  mouvement  comme  dans  la  méthode 

précédente ,  le  crib leur  lui  imprime  successivement  des  mou- 
Temens  très-variés  et  déterminés  par  la  pratique.  Leur  but  e$t 
de  séparer  les  parties  pauvres  du  minerai  des  parties  plus  riches, 
afin  de  soumettre  les  premières  au  bocardage. 

Parmi  les  criblages  et  lavages  que  Ton  fait  subir  aux  mine- 
rais, il  faut  distinguer  comme  utiles  et  ingénieux,  ceux  qui 

sont  pratiqués  à  Taide  de  grilles  de  fer,  dites  grilles  anglaises  ̂  
et  les  laveries  à  gradins  de  Hongrie.  Ces  moyens  de  débarrasser 
les  minerais  des  matières  terreuses  pulvérulentes,  consistent 

k  les  placer,  au  sortir  de  la  mine,  sur  des  grilles,  et  à  y  ame- 

ner ensuite  un  courant  d'eau,  qui  fait  passer  à  travers  les 
barreaux  les  plus  petits  morceaux  et  entraîne  les  parties  tout- 
i-fait  pulvérulentes,  qui  sont  reçues  dans  des  bassins  où  elles 

séjournent  assez  long-temps  pour  s*y  déposer.  Le  lavage  à 
gradins  est  une  extension  de  celui-ci;  il. suffit  pour  s'en  faire 
ridée  d'imaginer  une  suite  de  grilles  placées  successivement 
k  différens  niveaux  (1),  de  manière  que  Teau  arrivant  sur  la 
plus  élevée ,  où  se  trouve  déposé  le  minerai  à  laver ,  en  entraîne 
une  partie,  à  travers  cette  première  grille,  sur  la  seconde, 
qui  est  plus  serrée,  de  là  sur  une  troisième,  et  enfin  dans  des 

labyrinthes  ou  bassins,  où  se  dépose  ce  qu'il  y  a  de  plus  fin. 
§  VI.  Tous  ces  moyens  ne  produisent  qu'une  séparation 

assez  incomplète  de  la  gangue ,  et  d'ailleurs  ils  ne  sont  pas 
applicables  aux  minerais  en  poussière  fine,  aux  bourbes  dé- 

posées dans  les  labyrinthes  des  bocards.  A  mesure  que  les 

matières  deviennent  plus  fines,  elles  contractent  plus  d'adhé- 
rence en^re  elles  et  avec  l'eau,  de  sorte  que  leur  purifica- 

tion devient  plus  difficile.  C'est  alors  qu'il  faut  employer  le 
lavage  sur  des  tables  et  en  commençant  par  celles  qui  offrent 
les  manipulations  les  plus  simples;  ce  sont  les  tables  dites 
caisses  allemandes  ou  caisses  à  tombeau  (fîg.  2),  qui  servent 
principalement  au  lavage  du  sable  qui  sort  de  dessous  les 

pilons  du  bocard.  Ces  caisses  sont  rectangulaires ,  ayant  en- 

viron 5"*    de  longueur,  sur  o"*,5o   de  largeur;    les  rebords 

Cl)  Laveries  à  gradins.  Voyages  métallurgiqnes  de  Jars,  t.  11,  p.  i65  et 
9uiv. 



sout  élevés  cfc  o*",5o*,  elles  sont  inclinées  d'environ  o™,4o;  a 
leur  extrémité  supérieure  (que  Ton  peut  nommer  chevet)  se 

trouve  placée  une  espèce  d'auge  ou  de  boîte  (B)  sans  rebord 
du  côté  de  la  caisse  et  sur  laquelle  on  dépose  le  minerai  à 

laverj  au-dessous  de  cette  auge  passe  un  conduit  (a)  qui 
verse  par  le  rebord  (Jb)  du  chevet  de  la  caisse ,  une  nappe 

d^eau  qui  peut  s'écouler  par  le  trou  percé  dans  le  rebard  (c) 
du  pied  de  la  caisse.  Le  laveur  fait  tomber  sur  la  table  une 

partie  du  minerai  jplacé  dans  Tauge  ;  il  ramène  ensuite  conti- 
nuellement avec  un  rouable,  le  minerai  que  Teau  entraîne, 

de  manière  qu'il  n'y  ait  que  la  partie  terreuse  et  le  minerai 
fin  qui  soient  enlevée.  Ces  dernières  matières  se  déposent 

suivant  Tordre  de  leurs  pesanteurs  spécifiques  dans  les  canaux 

(C)  qui  font  suite  à  la  caisse. 

Pour  parvenir  à  une' séparation  plus  complète  des  matière* 
terreuses  y  il  faut  laver  les  minerais  fins  sur  d^is  tables  moins 

inclinées,  où  le  courant  d'eau  moins  rapide  et  plus  étendu , 
permette  de  faire  plus  complètement, /et  avec  le  moins  de 

perte  possible,  la  séparation  de  la  gangue.  Il  y  a  plusieurs 
sortes  de  tables  à  laver  qui  sont  employées  ou  successivement 

pour  le  même  minerai ,  ou  séparément  pour  les  diverses: 

espèces  de  schlich*,  nous  en  décrirons  d'eux  genres.  Le  pre- 
mier comprend  les  tables  immobiles  dites  tables  dormantes ,  et 

îe  second,  les  tables  mobiles  nommées  à  percussion  ou  à  secousses. 

Les  tabfes  dormantes  (fig.  4,  I,  II)  sont  en  effet  des 

tables  à  rebord ,  longues  d'"environ  4  à  5  mètres,  larges  de 
36  à  18  décimètres  et  de' 12  à  i5  centimètres  d'inclinaison. 
A  leur  iêtç  est  placée  une  planche  triangulaire  à  rebord  (A) .. 
On  fixe  en  face  de  Tangfe  du  sommet  une  petite  planche  (a) 
qui  ne  le  remplit  pas ,  et  sur  chaque  côté  un  rang  de  petits 

prismes  Qfb)  triangulaires  en  bois;  cet  espace  se  nomme  l'a 
cour.  Au-dessus  est  placée  obliquement  la  caisse  qui  renferme 

les  minerais  à  laver  (1)  ,  et  encore  au-dessus  passe  le  canal  (D) 

qui  conduit  l'eau  sur  ce  minerai ,  le  délaie ,  l'entraîne  et  le 
répand  sur  la  cour;  l'eau  qui  le  chasse  est  d'abord  divisée  en 
deux  ûlets  par  les  prismes  triangulaires,  ce  qui  forme  une 

(1)  Elle  n'est  point  dans  la  figure  que  nous  eniplojons ,  et  qui  appar- 
tient aux  tables  à  balais  qu'on  va  décrire. 
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nappe  d'eau  qui  s'étend  sur  la  table  en  emportant  les  parties- 
ies  plus  légères.  Pour  que  cette  séparation  se  fasse  le  plu» 
exactement  possible,  le  laveur  ramène  le  minerai  avec  un 

rouable  vers  la  tête  de  la  table:  enfin  Teau  chargée  de  parti- 
cules terreuses,  se  rend  dans  les  caisses  (G)  et  les  canaux  (H) 

placés  au  bas  de  la  table.  La  boue  des  premiers  canaux  est  re- 
prise pour  être  privée,  par  un  dernier  lavage,  des  particules 

métalliques  qu'elle  peut  encore  contenir.  La  poudre  minérale 
lavée  par  ce  moye/n  porte  particulièrement  le  nom  de  schllch» 

On  couvre  quelquefois  ces  tables  de  toile  ou  de  drap  :  on  a 

employé  surtoot  ce  moyen  pour  les  minerais  qui  renfer- 

ment de  l'or,  parce  qu'on  a  pensé  que  les  fils  du  drap  ou  de 
la  toile  retiendroient  plus  sûrement  tes  particules  les  plus 
fines  de  ce  métal;  mais  il  paroît  que  ce  moyeu  ne  mérite 

aucune  confiauce  et  qu'il  produit  même  un  schlich  très-impur. 
On  emploie  dans  certaines  mines  (au  Hartz,  etc.)  des 

tables  dites  à  hâtais  (fig.  4,  I,  II).  Vers  la  partie  supérieure 
est  un  canal  (D)  par  lequel  arrive  le  minerai  chassé  par 

l'eau;  pour  qu'il  ne  se  dépose  pas,  l'eau  est  continuellement 
agitée  par  un  moulinet  (M)  ;  elle  descend  sur  la  place  trian- 

gulaire (A)  et  se  répand  de  là  sur  la  table  (B),  tandis  que  de 

l'eau  pure  amenée  par  un  autre  canal  (C),  arrive  sur  la  table 
par-dessous  {d)  cette  place  pour  délayer  et  laver  le  minerai. 

Vers  le  pied  de  cette  table  est  une  fente  (c)  que  l'on  ferme 
à  volonté  et  au-dessous  de  laquelle  est  un  premier  réservoir 
(F);  au  bout  de  la  table  est  un  second  réservoir  (G)  ;  enfin  à 

l'extrémité  de  la  table  est  le  canal  (H)  des  rebuts.  Lorsque 
l'eau  a  entraîné  dans  ce  canal  la  poussière  terreuse  mêlée  au 
minerai,  le  schlich  lavé  et  assez  pur  reste  étendu  sur  la  table, 

depuis  le  chevet  jusqu'au  pied  ;  alors  on  commence  à  balayer 
celui  qui  recouvre  la  dernière  partie  (E),  et  on  le  fait  tomber 
dans  le  second  réservoir  (G);  on  balaie  ensuite  celui  qui  est 
sur  la  partie  supérieure  (B)  de  la  table ,  et  on  le  fait  tomber 

par  la  fente  (e)  qu'on  vient  d'ouvrir,  dans  le  premier  réser- 
voir (F).  Les  schlichs  du  second  réservoir  (G)  et  les  rebuts  du 

canal  (H)  sont  lavés  de  nouveau. 

§  Vil.  La  seconde  classe  renferme  les  tables  mobiles  ou  à 

percussion  (fig.  5  ).  La  table  elle-même  (A)  est  construite  à 
peu  près  comme  les  tablesfîxes  ;  clic  a  environ  4  mètres  de  lonig 
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et  i5  décimètres  de  largeur;  ses  rebords  ont  à  peu  prif 
j  décimètres  dans  la  partie  haute  ;  mais  elle  est  suspeadue» 

comme  on  le  voit  dans  la  figure  ,  par  ses  quatre  angles  att' 
moyen  de  chaînes  {dd^  etc.).  Ces  chaînes  dans  Tins  tant  d«. 

repos^  c'est-à'dire  lorsque  le  chevet  de  la  table  est  appuj£ 
contre  la  charpente  qui  est  derrière  lui,  sont  inclinées  dy. 

chevet  au  pied,  et  tendent  par  conséquent  à  ram<  ner  la  taMe*; 
vers  cette  charpente.  .  s; 

Au-dessus  et  en  arrière  du  chevet  de  la  table  est  une  pUtftf 

forme  (B)  fixe ,  qui  porte  un  plan  triangulaire  incliné  et  k- 
rebord  (c)  sur  lequel  sont  attachées  les  petites  pièces  de  boi^ï 
saillantes  {bb)  que  nous  avons  décrites  dans  les  tables  fixei^ 

Au-dessus  de  ce  plan  est  placée  la  caisse  (D)  qui  renferme  tej 
minerai;  son  fond  est  oblique;  elle  est  séparée  elle-même  pd 

deux  compartimens  par  une  cloison  amovible  (Z)  percée  d*u9 
trou  (t)  à  son  bord  inférieur.  On  met  le  minerai  à  laver  duuj 

le  compartiment  supérieur  (i)  ;  Tinférieur  (2)  reste  vidp^ 

Une  rigole  (R)  passe  au-dessus  de  ces  caisses,  et  y  amène  I*caV3 

qu'elle  conduit  par  deux  tuyaux  (rr)  ;  l'un  (r)  la  verse  dans  lé 
compartiment  du  minerai,  Tautre  dans  le  compartiment  vide»] 

Le  minerai  délayé  est  entraîné  sur  la  table ,  il  s'y  étend  ea. 
nappe  mince  et  uniforme,  comme  nous  l'avons  dit  pour  Ict 
tables  fixes. 

Mais,  pendant  qu'il  descend,  la  table  reçoit  à  son  chevet» 
au  moyen  d'une  machine  (M)  qui  y  est  placée  ,  une  împul' 
sioa  assez  doiicc  qui  la  porte  en  aviint.  Cette  impulsion  ces- 

sant, elle  revient  à  sa  première  position,  et  éprouve,  en  frap-^ 
fiant  contre  la  pièce  (Z) ,  un  choc  violent ,  et  ainsi  de  suite. 

Ces  mouveraens  contraires  ont  pour  objet  :  i.**  de  séparée 
les  particules  terreuses  et  les  particules  métalliques  qui  pour* 
roient  être  adhérentes ,  en  leur  communiquant  des  vitesses 
qui  sont  inégales  et  en  raison  de  leurs  densités  différentet  ; 

2.**  de  ramener  vers  le  chevet  de  la  table  les  parties  métal- 
liques qui  sont  les  plus  pesantes. 

Nous  n'avons  pas  décrit  le  mécanisme  qui  imprime  à  la 
table  les  secousses  dont  nous  venons  de  parler.  Les  figures 
(5  1,  m)  le  font  suffisamment  comprendre.  On  modifie,  en 

raison  de  l'espèce  de  minerai  que  Ton  doit  laver,  les  diffëi 
rentes  circonstinces  qui  influent  sur  le  lavage.  Ainsi  PincU- 
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saison  de  la  iable  varie  de  2  à  i5  centimètres.  Vcslu  y  est 
répandue  tantôt  en  fîleés  déliés ,  tantôt  à  plein  tuyau  ,  en  sorte 

qu'il  y  coule  jusqu'à  deux  pieds  cubes  dVau  par  minute.  Le 
nombre  des  secousses  qu'elle  reçoit  varie  de  lâ  à  36  par  mi- 
ttute.  Elle  s'écarte  de  sa  position  primitive,  tanlôt  de  2  centi- 

mètres, tantôt  de  20.  Le  gros  sable  exige  eti  général  moins  d'eau 
et  moins  d'inclinaison  dans  la  table  que  le  sable  fin  et  visqueux. 

Lorsqu'on  s'est  assuré  que  le  schlich  est  complètement  lavé, 
et  que  l'eau  qui  s'écoule  ne  contient  plus  de  minerai ,  on  la 
jaî&se s'ée happer  parle  canal  qui  esta  l'extrémité  de  la  table; 
mais  lorsqu'on  craint  qu'elle  ne  renferme  encore  quelques 
particules  métalliques,  on  couvre  ce  canal,  et  l'eau  se  rend 
dans  la  caisse  (H)  où  elle  dépose  tout  ce  qu'elle  tenoit  en  sus- 

pension; on  soumet  alors  le  dépota  un  nouveau  lavage. 
§  VIII.  Les  préparations  mécaniques  que  subissent  les  mU 

aéraisy  ont  lieu  ordinairement  à  leur  sortie  de  la  mine,  et 

«ans  aucune  autre  opération  intermédiaire.  Cependant  il  ar- 
rive quelquefois  que,  pour  diminuer  la  dureté  de  certaines 

gangues  et  de  quelques  minerais  de  fer,  en  leur  fait  subir  une 
ealcination  préalable  à  leurs  cassage  et  bocardage. 

Quand  il  s'agit  du  lavage  de  certains  minerais,  opération 
qui  est  fondée  sur  la  différence  des  pesanteurs  spécifiques,  il 

peut  arriver  qu'en  changeant  un  peu  l'état  chimique  des  sub- 
stances qui  composent  le  minerai,  on  parvienne  plus  aisément 

à«éparer  les  parties  terreuses,  et  autres  matières  étrangères. 

C'est  dans  cette  vue  que  l'on  fait  subir  aux  minerais  d^étain  un 

frilla^e  qui,  séparant  l'arsenic  et  oxidant  le  cuivre  qui  s'y  trouve 
mêlé,  donne  le  moyen  d'obtenir. ensuite  par  le  lavage,  de 
l'oxide  d'étadn  beaucoup  plus  pur  qu'on  n'auroit  pu  le  faire 
■sans  cela.  En  général  ces  cas  sont  assez  rares ,  et  presque  iou- 
jours  le  lavage  suit  le  triage  et  le  bocardage ,  et  le  grillage 

vient  ensuite  lorsqu'il  doit  être  employé. 
§  IX.  N<His  allons  terminer  ce  que  nous  avions  à  dire  sur  les 

diverses  préparations  mécaiiiques  des  minerais ,  par  quelques 
e^aaidératâonssuff  la  maaière  dont  ils  sont  livrés  aux  fonderies. 

Les  âlyeeseé  préparations  n^écaniques  s'exécutent  ordinaî- 
•rezBentauprés  des  mines  d'où  l'on  a  sorti  les  minerais:  elles  sont 
comoMinîément  réuaies  aux  travaux  d'exploitation  et  sous  la 
joènè  dîrectiea.  Les  s&hiichs  et  minerais  triés  qui  en   pro- 
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viennent,  sont  ensuite  fondus  sur  les  lieux,  ou  transportés 
pour  être  vendus  aux  fonderies. 

L'Alleniagne  nous  présente  plusieurs  exemples  de ybrwicric* 
centrales  régies  pour  le  compte  du  gouvernement  qui  possède 
presque  toujours  les  forêts  où  Ton  prend  le  combustible:  on 

y  reçoit  à  des  prix  fixés  par  un  tarif  invariable  des  minerais 

de  toute  espèce  (  non  compris  ceux  de  fer) ,  qui  forment 

l'objet  d'exploitations  nombreuses  situées  dans  le  voisinage  , 
et  appartenant  à  diverses  compagnies  ;  Tutilité  de  ces  sortes 

de  fonderies  est  bien  grande  et  bien  évidente  ;  elles  favo- 

risent puissamment  l'exploitation  des  mines  dont  le  minéral 
est  le  moins  riche  ,  et  pour  lequel  ou  ne  voudroit  pas  faire 

tous Its  frais  que  nécessiteroit  rétablissement  d'une  fonderie^ 
Le  paiement  des  minerais  ou  schlichs  plus  ou  moins  bien 

lavés,  se  fait  d'après  des  essais  dont  nous  indiquerons  plus 
tard  le  nombre  et  la  nature  ^  mais  on  peut  entrevoir  que  les 
mélanges  divers  des  minerais  entre  eux ,  leur  richesse  plus 

ou  moins  grande  en  plomb,  cuivre  et  argent,  donnant  lieu 

à  des  opérations  plus  ou  moins  compliquées  ,  il  importe  beau- 

coup de  les  bien  reconnoître  avant  de  les  acheter  ;  c'est  pour 
cela  que  \2l  livraison  des  minerais  est  un  objet  auquel  on  donne 

beaucoup  d'attention,  en  Allemagne. Nous  ne  devonspas  nousy 
arrêter  long-temps ,  et  nous  indiquerons  seulement  ce  qui  est 

relatif  à  l'évaluation  de  l'humidité  qui  se  trouve  contenue 
dans  les  minerais;  car  il  est  évident  que  si  l'on  reccvoit,sans 
déduction  de  poids,  le  minerai  humide,  on  trouveroit  un 

déchet  très-notable  lorsqu'il  seroit  sec  et  prêt  à  passer  au 
fourneau:  il  y  auroit  une  perte  réelle  pour  la  fonderie. 

Autrefois  on  admettoit  généralement  dans  les  usines  do 

Hartz  que  33  quintaux  de  schlich  humide  donnoient  3o  quin- 

taux de  schlich  sec  ,  et  l'on  n'avoit  égard  à  l'humidité  des 
schlichs  livrés  que  par  ce  mode  arbitraire  de  déduction. 

Aujourd'hui  un  essayeur  d'humidité  détermine,  par  une  ex- 
périence directe,  combien  chaque  quintal  de  schlich  livré  re- 
présente de  schlich  sec.  Pour  cela,  sur  chaque  quintal  qui  est 

pesé  avant  d'entrer  dans  le  magasin ,  et  avant  d'être  placé  dans 
une  case,  cet  essayeur  met  en  réserve  quelques  poignées  de 
matière  qui  servent  aux  essais  subséquens,  tant  sous  le 

rapport  de  Thumidité  que  sous  celui  de  la  teneur  en  métal» 
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Après  avoir  mêlé  ensemble  les  poignées  d*épreuves  qui  ont 
été  réservées  sur  chaque  quintal ,  Tessayeur  d'humidité  prend 
dans  le  mélange  qui  correspond  à  Tune  des  cases  du  magasin, 

autant  de  fois  un  quintal  fictif  de  schlich  humide  (^  d'once  , 
poids  de  Cologne) ,  qu'il  y  a  de  quintaux  réels  de  schlich  dans 
cette  case  ̂ il  faitsécher  à  un  feu  doux ,  sur  une  feuille  de  télie,  la 
petite  quantité  de  schlich  qui  représente  tout  le  contenu  de  la 
case  ;  il  pèse  etisuite  cette  petite  quantité ,  et  il  tient  note  de  la 

diminution  du  poids  ;  de  là  on  conclut  l'humidité  à  soustraire. 
Le  quintal  fictif  pour  ce  genre  d'essai  est  divisé  en  seize 

parties;  depuis  ~  jusqu'à  ■— ,  on  ne  soustrait  rien  delà  quan- 
tité livrée;  mais  depuis  7^  jusqu'à  -j-f,  on  soustrait  un  quintal 

entier  de  la  quantité  de  schlich  livrée;  ainsi  lorsqu'on  a  livré 
39  quintaux  de  schlich,  et  que  l'essai  a  fait  connoitre  qu'il  y 
avoit  6  quintaux —  d'humidité,  on  ne  soustrait  que  6  quintaux 
de  la  quantité  livrée;  mais  s'il  y  avoit  eu  6  quintaux-;^  d'hur 
midité,  on  auroit  soustrait  7  quintaux,  et  réduit  la  quantité 

livrée  à  32  quintaux.  C'est  sur  les  mêmes  poignées  de  schlich 
qui  ont  été  mises  en  réserve  pour  l'humidité ,  que  l'on  prend 
de  quoi  faire  les  essais  docimastiques  qui  déterminent  la  te- 

neur en  métal. 

II.'  Section.  Des  préparations  chimiques, 

§  I.*'  Le  but  des  diverses  préparations  de  minerai  que  nous 
avons  indiquées  jusqu'ici ,  étoit  de  séparer  des  substances  qui 
n'étoîent  qu'à  l'état  de  mélange  ,  et  il  suffisoit  alors  d'em- 

ployer des  moyens  mécaniques.  Les  préparations  chimiques 
dont  nous  allons  nous  occuper  sont  destinées  presque  tou- 

jours à  séparer  des  substances  chimiquement  combinées , 

dans  la  vue  de  disposer  ces  minerais  à  passer  avec  plus  d'a- 
vantage aux  fourneaux  de  fonte.  Ces  opérations  prépara- 

toires, connues  sous  les  noms  de  grillage^  rôtissage  ou  torré- 

faction ,  s'exécutent  par  le  moyen  du  teu  ;  et  les  minerais  les 
subissent  ordinairement  avant  d'avoir  été  mêlés  comme  il 
convient  pour  les  fondre  :  ce  qui  distingue  principalement  les 

opérations  du  grillage  de  celles  qui  doivent  les  suivre  ,  c'est 
qu'elles  ne  supposent  jamais  la  fusion  du  minerai;  cette  cir- 

constance seroît  même ,  dans  presque  tous  les  cas  ,  nuisible 

et  contraire  à  T^ccomplissement  de  l'objet  que  Ton  se  pro- 
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pose,  et  en*  ne  se  présente gtière  Vju'aecidentellem^ent  et  par 
)e  défaut  crattention  ou  crhabîleté  des  ouvriers  chargés  de 

conduire  l'opéra  lion. 
Cette  préparation  est  pour  ainsi  dire  toute  métallurgique, 

tandis  que  les  bocardage  et  lavage  se  rapportent  plusparticu- 
Hèremeht  a  Texploitation  des  mines  ;  aussi  les  pr^paratiom 
mécaniques  sont-elles  plus  souvent  exécutées  tout  auprès  des 
mines  elles-mêmes ,  et  les  préparations  chimiques  (à  quelques 
exceptions  prés,  relatives  aux  minerais  de  fer)  sont  prati* 
quées  dans  les  fonderies ,  ou  tout  auprès ,  et  sous  la  surveil- 

lance du  même  directeur.  Quelquefois  ,  bien  que  dans  un 

petit  nombre  de  cas ,  le  grillage  n'a  pour  but  que  de  pro- 
duire un  effet  presque  mécanique  ,  celui  de  désagréger  les 

parties  d'un  minerai  ,  de  le  rendre  plus  facile  à  briser  ou  k 
jjulvériserj  c'est  ce  que  l'on  voit  pratiquer  quelquefois  poUl* 
àes  minerais  de  fer,  et  même  pour  des  minerais  aurifères  , 
lorsque  ce  métal  se  trouve  disséminé  dans  du  quarz  trèsnlnr. 

Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  où  le  grillage  est  em- 
ployé, on  se  propose  de  séparer  par  volatilisation,  au  moyes 

du  feu,  quelques  uns  des  composans  des  minerais  que  Pon  j 

soumet,  et  de  commencer  ainsi  l'espèce  d'analyse  qui  dotf 
conduire  à  l'extraction  et  à  l'isolement  du  métal  qu'ils  con- 

tiennent. Cet  effet  est  produit  de  deux  manières  différentes  , 

suivant  la  nature  et  l'état  de  combinaison  des  substances  que 
Ton  veut  séparer;  il  importe  beaucoup  de  distinguer  ces  deux 
cas  :  il  peut  arriver  que  ces  substances  soient  susceptibles 

d'être  volatilisées  en  nature  ,  c'est-à-dire  sans  éprouver  de 
changement  chimique ,  et  par  une  véritable  distillation ,  rë« 

sultat  d'une  certaine  élévation  de  température  ;  mais  il  y  a 
des  substances  et  des  circonstances  de  combinaison  où  la 

même  substance  ne  peut  être  séparée  sans  avoir  été  préala- 

blement combinée  avec  l'oxigène  pour  former  un  composé 
volatil,  et  il  devient  alors  un  agent  nécetsaire  de  l'opération» 
On  sent  bien  combien  il  importe,  dans  ce  dernier  cas,  de 

multiplier  le  contact  des  surfaces  du  minerai  avec  l'air  atmos- 
phérique, tandis  que  cela  ne  pouvoit  être  qu'inutile,  eu 

même  nuisible  dans  le  premier. 

Ces  considérations  nous  conduisent  donc  à  distinguer  trcyis 

sortes  de  grillages  :  i.*  celui  qui  a  pour  but  de  diminuer  Tad- 
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hërence  dès  raolécuîea  d^un  minerai ,  ou  sa  cohésion  ;  2.**  eelui 
par  lequel  on  se  propose  de  rolatiliser  en  nature  des  sub- 

stances qui  en  sont  susceptibles,  telles  que  Teau  ou  Tacide 
carbonique  qui  se  trouvent  mêlés,  combinés,  soit  avec  les 
terres,  soit  avec  les  oxides  métalliques,  dans  les  minerais; 
on  expttbe  ainsi  une  partie  du  sonfre,  et  même  des  métaux 
Tolatils,  de  certains  minerais,  mais  non  pas  la  totalité.  Ces 

deux  sortes  de  grillages,  dont  l'un  est  une  simple  calcination, 
et  Taiitre  une  distillation ,  pourroient  avoir  lieu  dans  des  yase^ 

fermés,  c'est-à-dire  sans  le  concours  ou  le  contact  immé- 
diat de  Fair  atmosphérique.  EnGu  la  troisième  sorte  de  gril- 

lage suppose,  eomme  nous  l'avons  dit,  Taction  directe  de 
Foxigéne  atmosphérique  sur  te  minerai,  et  dans  le  but  de 

former  avec  les  substances  que  ]*on  veut  séparer,  une  com- 
binaison volatile  ou  gazeuse  que  la  chaleur  dissipe  aisément, 

et  qui  se  répand  dans  l'atmosphère.  Il  ne  faut  pas  oublier  que 
Foxigène,  en  formant  cette  combinaison,  agit  aussi  le  plus 
ordinairement  sur  les  substances  qui  étoient  combinées  avec 

celles  que  l'on  veut  séparer,  et  concourt  ainsi  à  détruire  l'af- 
finité qui  Hoit  les  premières  dans  le  minerai.  Cette  rémarque 

est  principalement  applicable  aux  grillages  par  lesquels  oti 

veut.séparer  le  soufre ,  et  même  Tarsénic  ,  l'antimoine  ,  etc. 
Il  est  exact  de  rapporter  au  grillage  considéré  sous  ce 

dernier  point  de  vue,  l'opération  par  laquelle  on  brûle  le 
ckarbon  combiné  avec  le  fer,  dans  la  fonte  que  l'on  veut  con- 

vertir en  fer  doux ,  en  lui  faisant  subir  ce  qu'on  appelle  Vafi- 
fina-gt;  il  n^y  a  de  différence  qu'en  ce  que  l'on  parvient  par 
des  manipulations  délicates  à  empêcher  que  le  métal  ne  soit 

e«idéen  totalité,  en  mèmt  temps  que  s'opère  la  combustion dû  charbon  combiné. 

Quelquefois  le  grillage  avec  le  contact  nécessaire^  de  l'air, 
eelui  de  la  troisième  espèce,  est  pratiqué  dans  un  but  un  peu 
différent  de  celui  que  bous  avons  supposé  :  on  se  propose  alors, 

non  pas  de  séparer  une  substance ,  mais  bien  de  combiner  de 

Toxigène  atmosphérique ,  afin  de  produire  un  certain  chan- 
gement utile  dans  les  substances  minérales  que  Fon  y  soumet, 

e'est  ee  (fn'on  voit  dans  le  grillage  des  schistes  alumineux,  la 
HslMeation  do  svlfate  de  ttt  avec  des  pyrites,  etc. 

La  tro^i^o  et^èee  de   griUage ,    celle  où  Foxigèlae  at- 
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xnx>sphérique  tïst  uii  agent  de  séparation  absolument  néces- 

saire, devroit  être  désignée  par  une  dénomination  particu- 

lière, d'autant  plus  utile  qu'elle  indiqueroit  la  convenance 
d'une  disposition  de  l'opération  nu  peu  différente  de  celle 
qui  peut  avoir  lieu  dans  les  autres  espèces  de  grillages. 

Les  grillages,  qui  ne  sont  qu'une  calcination,  ou  même 
une  espèce  de  distillation  ,  peuvent  aisément  atteindre  leur 

but  eu  une  seule  opération  ̂   mais  il  n'en  est  pas  toujours  de 
même  lorsqu'on  veut  opérer  une  oxidation  :  il  est  nécessaire 

'de  présenter  à  Tair  un  corps  solide  concassé  sous  toutes  ses 
ÙLces^  et  si  les  dispositions  de  l'appareil  ne  permettent  pas  de 
faire  varier  leur  arrangement,  il  faudra  nécessairement  multi- 

plier les  opérations,  afin  d'oxidcrle  plus  possible  les  sur  faces,  et 
encore  le  centre  des  morceaux  pourra-t-il  n'avoir  éprouvé  que 
peu  de  changemens;  c'est  ce  qui  arrive  dans  beaucoup  de  cir- 
coosCances:  par  exemple,  les  sulfures  métalliques  qui  se vteot 

des  fourneaux,  et  que  Ton  appelle  mottes,  sont  toujours  gril- 

lés à  plusieurs  reprises  avant  qu'on  en  ait  pu  séparer  la  plus 
grande  partie  du  soufre. 

Les  mattes  sont  souvent  grillées  dix  ou  douze  fois ,  et  sou- 

vent jusqu'à  vingt  fois  et  plus:  c'est  ce  qu'on  appelle  donoer 
plusieurs  feux. 

On  remarquera  aussi  que  dans  ces  sortes  de  grillages  il  fau- 
droit  éviter  la  fusion  des  matières,  parce  que  cette  réunion 

de  toutes  les  parties,  en  diminuant  l'étendue  de  surface  qui 
peut  demeurer  en  contact  avec  l'air,  et  introduisant  une  nou- 

velle force  de  cohésion,  s'opposero'it  très-eOicacement  à  l'ac- 
complissement du  grillage. 

§  n.  L'opération  du  grillage  ,  en  général,  s'exécute  par 
dififérens  procédés  qui  sont  relatifs  tantôt  à  la  nature  des  mi- 

nerais ,  quelquefois  à  l'espèce  de  combustible  dont  on  peut 
disposer;  d'autres  fois,  à  l'objet  même  du  grillage.  Dans  tous 
les  cas  on  a  cherché  à  apporter  la  plus  grande  économie  dans 
cette  opération,  tant  sur  le  combustible  que  sur  la  main- 

d'œuvre  9  ̂t  cela  est  d'autant  plus  important  qu'elle  est  tou- 
jours pratiquée  sur  de  grandes  masses. 

On  distingue  trois  méthodes  ou  procédés  principaux:  i.**  le 

grillage  en  tas  à  l'air  libre  ,  le  plus  simple  de  tous  ;  2.**  le  gril- 
lage pratiqué  entre  de  petits  murs,  et  qu*on  peut  appeler 
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grillage  encaissé  (rost  stadeln)^  et  3.**  enfin  le  grillage  dans  des fourneaux. 

On  remarquera,  dans  la  description  que  nous  allons  donner 
de  ces  divers  procédés  ,  que^  dans  les  deux  premiers,  le  com- 

bustible est  toujours  en  contact  immédiat  avec. le  minerai  a 

griller ,  tandis  que  dans  les  fourneaux  il  y  en  a  où  ce  con- 

tact n'a  pas  lieu. 
1/  Le  grillage  à  Fair  libre  et  en  tas  plus  ou  moins  consi- 

dérables, est  pratiqué  sur  les  minerais  de  fer  et  sur  ceux  qui 

sont  pjrriteux  ou  bitumineux.  L'opération  consiste,  en  gé- 
néral, à  étendre  sur  une  aire  plane,  souvent  préparée  avec 

de  l'argile  battue,  du  bois  de  corde  (1),  ou  des  fagots,  quel- 
quefois i'un  et  l'autre,  de  manière  à  en  former  un  lit  bien 

égal;  souvent  on  y  répand  aussi  du  charbon  de  bois  pour 
remplir  les  interstices,  et  empêcher  que  le  minerai  ne  tombe 
entre  les  autres  morceaux  de  combustible»  On  se  sert  aussi 

de  houille  en  morceaux  ,  et  même ,  à  ce  qu'il  paroît ,  de 
tourbe.  Le  minerai,  soit  concassé,  soit  même  quelquefois 
sous  la  forme  de  schlich  ,  est  entassé  sur  le  combustible  ;  le 

plus  souvent,  on  forme  des  lits  successifs  de  ces  deux  ma- 

tières ,  afin  que  le  feu,  se  communiquant  d'une  couche  à 
l'autre ,  le  minerai  soit  plus  uniformément  et  plus  complè- 

tement grillé.  La  forme  de  ces  grillages  est  celle  d'une  pyra- 
mide ou  d'un  prisme  alongé,  tronqué  à  la  partie  supérieure. 

Lorsque  le  minerai  est  en  gros  morceaux  ,  et  même  dans  tous 

les  cas  oh  il  contient  du  soufre  qui  peut  s'enflammer  ,  on  re- 
couvre la  superficie  du  tas  avec  de  la  terre,  du  gazon,  ou 

des  menus  débris  démine,  pour  empêcher  que  la  combus- 
tion pe  devienne  trop  rapide  dans  Tin  lérieur  de  la  masse,  et 

faire  durer  l'opération  ;  il  convient  d'ailleurs  d*empêcher  que 
la  chaleur  ne  se  dissipe  par  les  surfaces  extérieures. 

Le  volume  des  tas  de  grillage  varie  beaucoup  dans  les  di- 
verses contrées:  pour  les  minerais  de  fer  et  les  pyrites  en 

morceaux.,  oq  grille  à  la  fois  depuis  cinq  jusqu'à  huit ,    tt 
m,  ■     I    I     I  i— m— — i»i— — — ■— r—^— ^M^ 

(1)  La  dénomination  de  grillage,  maintenant  la  plus  usittse  en  fran> 

çois^  paroit  dériver  d^  ce  que  les  minerais  placés  sur  des  bûches  dispo« 

sées  parallàletocnt,  temblent  être  sur  un  gril  et  destinés  à  être  vérita- 
hlement  giillés. 

5l.  9 
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même  dix  mille  quintaux  aacîens;  à  fëgard  des  minerais  py- 

riteux  et  bitumineux  ,  pour  lesquels  on  ne  met  qu^un  lit  de 
bois  dans  la  partie  inférieure ,  leur  grandeur  et  par  suite  leur 

durée  qui  varie  de  six  mois  jusqu'à  une  année,  sont  motivées 
sur  leur  composition ,  attendu  que  ces  minerais  renferment  en 
eux-mêmes  un  combustible  qui ,  une  fois  allumé,  entretient 

la  chaleur  du  grillage.  Dans  les  pyrites  ,  ce  n'est  que  le  soufre 
excédant  à  celui  qui  constitue  le  proto-sulfure  de  fer.  Au 
milieu  de  ces  grands  tas  de  minerais ,  on  a  soin  de  ménager 

une  cheminée  que  l'on  forme  en  bois,  et  qui  sert,  au  com- 
mencement de  l'opération ,  à  faire  communiquer  l'embrase- 

ment dans  toute  la  masse  ;  le  combustible  ,  placé  à  la  partie 
inférieure ,  est  disposé  en  fondant  des  canaux  qui  vont  abou- 

tir à  la  cheminée,  et  toujours  pour  le  même  objet. 
Le  feu  allumé  par  la  partie  inférieure  le  plus  ordinaire- 

ment, et  quelquefois  cependant  par  la  cheminée  du  milieu  , 

se  communique  de  proche  en  proche ,  et  l'opération  est  en 
train  :  elle  a  besoin  d'être  conduite  de  manière  que  la  com- 

bustion soit  lente  et  étotiffée ,  afin  que  le  grillage  dure  long- 
temps, et  que  toute  la  masse  se  pénétre  égilement  de  cha- 

leur.  Les  moyens  que  l'on  emploie  pour  diriger  le  feu  ,  sont 
de  couvrir  de  terre  à  l'extérieur,  les  parties  où  il  se  manifeste 
avec  trop  d'activité ,  et  de  percer  des  trous  ou  donner  du 
jour  dans  celles  où  il  ne  s'est  pas  suffisamment  étendu.  Les 
pluies ,  les  vents .  les  saisons  diverses,  et  surtout  les  bonnes 

dispositions  primitives  d'un  grillage ,  influent  beaucoup  sur 
cette  opération  qui  demande  d'ailleurs  une  surveillance  pres- 

que continuelle ,  au  commencement. 
On  ne  peut  rien  dire  de  général  sur  la  consommation  eo 

combustible,  parce  que  cela  varie  suivant  lu  nature  de  ceux-ci , 

des  minerais  et  le  but  que  l'on  se  propose  ;  mais  il  faut  prend  re 
pour  régie  de  ne  mettre  que  la  quantité  de  combustible  stric- 

tement nécessaire  pour  l'espèce  de  grillage  que  l'on  veut  don- 
ner, et  pour  que  la  combustion  puisse  se  soutenir;  car  un 

excès  de  combustible  produiroit ,  outre  la  dépense  faîte  inu- 

tilement, l'inconvénient  souvent  fort  grave  d'une  trop  forte 
chaleur  qui  pourroit  fondre  ou  vitrifier  les  minerais  ,  et  ce 

seroit  un  résultat  tout-à-fait  opposé  à  celui  que  doit  produire 
un  grillage  bien  conduit. 
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On  ne  sauroît  non  plus  rien  dire  sur  la  dépense  en  maîn- 

d'ceuvre,  relative  aux  grillages  en  général  il  Suffit  de  remar- 
quer que  l'on  doit  veiller  avec  le  plus  grand  soin  à  diminuer 

la  distance  et  le  nombre  des  transports  des  minerais  ;  et  pour 
cela  il  suffit  de  faire  un  bon  choix  des  emplacemens  Relative- 

ment aux  magashis  et  aux  fourneaux  de  fonte. 

L'usage  du  grillage  en  tas ,  pour  les  minerais  qui  contien- 
nent beaucoup  de  pyrite  de  fer,  est  fort  économique,  et  même 

avantageux,  en  ce  que  l'on  peut  retirer  du  soufre  par  ce 
procédé.  Pour  cela,  on  recouvre  la  superficie  et  les  faces  la- 

térales d'argile ,  en  ayant  soin  d'en  mettre  davantage  sur 
celles-ci ,  lorsqu'on  aperçoit  que  ces  surfaces  se  recouvrent 
d'une  espèce  de  vernis  luisant ,  qui  est  du  soufre.  On  fait  en- 

suite des  trous  hémisphériques  dans  la  surface  supérieure  , 
et  ils  servent  de  récipient  où  se  rassemble  ce  soufre  quisuîntç 

,de  tous  les  côtés  :  on  l'y  puise  de  temps  à  autres  avec  une 
cuillîer  pour  le  verser  dans  un  vase  contenant  de  l'eau. 

2."^  méthode.  La  difficulté  de  conduire  le  feu  dans 
le  grillage  des  matières  qui  ne  contiennent  pas  beaucoup  de 

soufre,  celle  plus  grande  d'arranger  et  de  maintenir  en  place 
les  schlîchs  que  l'on  veut  griller;  enfin  la  nécessité  de  donner 
plusieurs  feux  aux  mêmes  minerais ,  et  par  portions  peu  con- 

sidérables, ont  fait  imaginer  d'entourer  l'aire  sur  laquelle  on. 
veut  griller,  de  trois  petits  murs^  ou  de  quatre ,  en  pratiquant 

une  porte  daris  celui  de  devant;  c'est  ce  qu'on  appelle  une 
aire  murée  y  et  quelquefois  assez  improprement  un  fourneau 

de  grillage.  Dans  l'épaisseur  de  ces  petits  murs  élevés  seule- 
ment de  7  à  i3  décimètres,  on  pratique  souvent  des  con- 

duits verticaux  ou  cheminées  que  l'on  fait  correspondre  à  une 
ouverture  au  niveau  du  sol,  de  manière  à  exciter  le  tirage 
dans  les  parties  voisines.  Une  fois  que  le  grillage  est  alluîné , 

on  peut  Jes  ouvrir  ou  les  fermer  à  leur  partie  supérieure,  sui> 

vant  les  besoins  d^  l'opération. 
On  établit  ordinairement  plusieurs  fourneaux  de  cette  es- 

pèce, accolés  les  uns  aigc  autres  par  leurs  murs  latéraux, 
et  tous  terminés  par  un  mur  commun  qui  forme  leur  partie 

postérieure  -,  souvent  ils  sont  recouverts  d'un  hangar  sup- 
porté en  partie  par  le  dernier  mur  dont  nous  venons  de  par- 

ler, et  suffisamment  élevé  pour  cet  objet.  Ces  dispositions  sont 

9- 
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convenables  pour  le  grillage  des  schlichs ,  et  en  général  de 
toutes  les  matières  qui  doivent  subir  plusieurs  feux,  ce  qui 
est  souvent  indispensable  pour  obtenir  une  séparation  à  peu 

près  complète  du  soufre,  de  l'arsenic,  etc. 
3.^  Les  fourneaux  employés  pour  griller  les  minerais  et  les 

mattes  sont  assez  variés  suivant  la  nature  des  minerais,  et  la 

grosseur  des  morceaux.  Nous  nous  bornerons  à  indiquer  les 
principaux. 

a).  Quand  il  s'agit  de  griller  les  minerais  de  fer ,  qui  n'ont 

besoin  que  d'une  simple  calcination  pour  dégager  l'eau  et 
Tacide  carbonique  combinés ,  on  peut  se  servir  très-effica» 
cernent  de  fourneaux  semblables  à  ceux  dans  lesquels  on  cuit 
la  pierre  à  chaux  par  son  mélange  avec  le  combustible  ,  et 

qui  offrent  Tavantage  d'une  opération  qui  ne  discontinue 

point,  dans  un  appareil  qui  n'est  jamais  refroidi.  L'analogie 
des  effets  à  produire  est  si  parfaite  que  l'on  peut  employer 
le  même  fourneau  à  l'un  ou  à  l'autre  objet.  Cependant  on 
peut  donner  de  plus  grandes  dimensions  à  ceux  destinés  à  la 

calcination  des  minerais  de  fer,  ainsi  qu'on  le  remarque  dans 
le  fourneau  employé  à  Vienne  et  au  Creusot  (i).  Mais  il  faut 

bien  se  souvenir  que  ce  procédé  n'est  applicable  qu'aux  mi* 
nérais  concassés  en  morceaux ,  et  point  du  tout  aux  minerais 
en  grains  ou  pulvérulens. 

On  a  essayé  d'employer  ce  même  moyen  un  peu  modifié 
pour  le  grillage  des  minerais  de  cuivre  sulfureux  et.  pyrites  , 

dans  la  vue  d'en  retirer  une  partie  du  soufre:  on  a  obtenu 
plus  ou  moins  de  succès ,  mais  sans  avoir  jamais  surmonté 
tous  les  obstacles  qui  naissoient  de  la  fusibilité  du  sulfure  de 
fer;  il  se  prenoit  quelquefois  en  masse,  ou  du  moins  les 

morceaux  s'agglu  tin  oient  ensemble  dans  certaines  parties  du 
fourneau  ,  et  l'opération ,  ou  s'arrêtoit  tout-à-fait ,  ou  languis- 
soit  plus  ou  moins:  l'air  ne  pouvant  plus  pénétrer  dans  toutes 
les  parties  de  l'appareil,  le  grillage  étoit  nécessairement  im« 
parfait  dans  quelques  unes.  Ce  dernier  inconvénient  étoit 

même  plus  grave  qu'il  ne  paroît  au  premier  abord  ;  car  les 
minerais  mal  grillés,  ne  contenant  cependant  plus  assez  de 

;i)  Voirez  Auaales  des  Mines,  année  1Ô20,  pi.  Y, 
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soufre  pour  entretenir  leur  combustion ,  et  souvent  se  ré- 
duisant en  petits  fragmenspar  refroidissement,  ne  pouvoient 

plus  être  repassés  au  même  fourneau  ;  il  auroit  fallu  acheVer 
leur  grillage  au  fourneau  à  réverbère ,  ce  qui  est  beaucoup 
trop  coûteux* 

Dans  les  Pyrénées,  le  grillage  des  minerais  de  fer  s'exécute 
dans  un  fourneau  circulaire  ,  disposé  de  manière  que  le  com- 

bustible est  contenu  et  brûlé  dans  une  espèce  de  chauffe  in- 
térieure ,  au-dessus  de  laquelle  se  trouvent  les  morceaux  de 

mine  de  fer  à  calciner.  Quelquefois  la  voûte  de  cette  chauffe, 
qui  supporte  le  minerai ,  est  formée  en  briques  qui  laissent 
entre  elles  des  ouvertures  pour  le  passage  de  la  flamme  et  de 
la  fumée,  et  Fappareil  ressemble  alors  à  certaine  fours  à 

cuire  la  poterie;  d*autres  fois  la  voûte  est  faite  avec  de  gros 
morceaux  de  minéral  arrangés  avec  soin ,  tant  sous  le  rap- 

port de  la  solidité  de  l'assemblage  ,  que  relativement  aux 
interstices  qu'il  convient  de  laisser  à  peu  près  uniformément 
dans  cette  voûte;  le  minerai  concassé  (car  il  ne  s'agit  que  de 
celui-ci)  est  ensuite  arrangé  sur  cette  voûte,  et  en  ayant  l'at- 

tention de  placer  les  plus  gros  morceaux  à  la  partie  infé- 
rieure. On  trouve  dans  ce  dernier  procédé  beaucoup  de  sim- 

plicité dans  la  construction  du  fourneau,  et  l'avantage  de 
pouvoir  employer  au  grillage  du  minerai ,  des  branchages  qu  i 
sont  sans  valeur  dans  les  forêts. 

Dans  d'autres  contrées,  on  grille  les  minerais  dans  des  four- 
neaux presque  semblables  à  ceux  où  l'on  cuit  la  porcelaine  , 

c'est-à-dire  que  le  combustible  est  placé  extérieurement  au 
corps  du  fourneau  dans  des  espèces  d'alandiers,  et  la  flamme 
qui  s'en  élève  traverse  le  minerai  concassé  dont  le  fourneau 
est  rempli.  Dans  un  semblable  appareil  le  grillage  est  con- 

tinu (i). 

b).  Lorsqu'on  se  propose  de  retirer  le  soufre  des  pyrites 
de  fer,  ou  des  minerais  pyriteux,  on  peut  employer  diffé- 
rens  fourneaux  parmi  lesquels  il  faut  distinguer  celui  usité 
en   Hongrie,  et  qui  est  formé  par  quatre  murs  figurant  un 

(i)  Karsten.  Métallurgie,  $  7a. 
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parallélipîpède  rectangle,  et  chacun  d'eux  étant  percé  de 
trous  ou  conduits  qui  se  rendent  dans  des  chambres  de  con- 

densation, où  le  soufre  est  recueilli;  le  minerai ,  placé  entre 
les  quatre  murs  sur  du  bois  arrangé  comme  pour  les  grands 

grillages  à  l'air  libre,  se  grille  en  laissant  dégager  beaucoup 
de  soufre  qui  trouve  plus  de  facilité  à  sortir  par  les  conduits 

latéraux  qu'à  travers  toute  la  masse ,  ou  par  la  surface  supé- 
rieure recouverte  de  terre,  et  se  rend  dans  les  chambres  dont 

nous  avons  parié.  On  peut  ainsi  grillera  la  fois  âSooo  quin- 
taux (ancienne  mesure)  de  pyrites,  et  obtenir  une  grande 

quantité  de  soufre. 
On  a  aussi  employé  au  même  usage  ,  mais  par  une  opéra- 

tion continue,  des  fourneaux  prismatiques,  espèces  de  hauts 
fourneaux  élevés  de  six  à  sept  mètres  (i). 

c).  Il  est  facile  d'apercevoir  que  le  fourneau  à  réverbère 
peut  fournir  un  des  meilleurs  moyens  de  grillage,  principale- 

ment dans  le  cas  où  il  est  nécessaire  d'employer  l'action  simul- 
tanée de  la  chaleur  et  de  l'air  atmosphérique  pour  détruire 

certaines  combinaisons  et  décomposer  les  sulfures ,  les  arse- 

niures,  etc.;  il  est  bien  évident  que  la  facilité  que  l'on  a  de 
remuer  les  matières  étendues  sur  la  sole,  afin  de  renouveler 

les  surfaces,  d'observer  leurs  apparences ,  d'augmenter  ou  de 
diminuer  le  degré  de  chaleur,  etc.,  promettent  un  succès 
bien  plus  assuré,  un  grillage  bien  mieux  exécuté  que  par 

tout  autre  procédé.  On  sait  d'ailleurs  qu^la  flamme  mêlée 
de  beaucoup  d'air  non  décomposé  qui  vient  delà  chauffe,  est 
très-oxîdante  et  fort  capable  de  brûler  du  soufre  et  d'oxider 

des  métaux.  Enfin  c'est  presque  le  seul  moyen  de  bien  griller 
les  minerais  qui  sont  en  poudre  très-fine.  Si  l'on  ne  l'emploie 
pas  constamment  et  pour  toute  espèce  de  minerai  ,  c'est 

presque  toujours  parce  qu'on  trouve  plus  d'économie  à  prati« 
quer  le  grillage  en  tas  ou  sur  des  aires  entourées  de  murs  ; 

d'ailleurs  il  faudroit,  dans  certaines  mines,  un  très-grand 
nombre  de  ces  fourneaux  et  beaucoup  d'ouvriers  pour  griller 
les  quantités  considérables  de  minerais  que  l'on  y  fond  jour- 

nellement; il  résulteroit  alors  de  la  construction  de  ces  appa- 

(i)  Karsten.  Métallurgie ^  $  71. 



MIN  i55 

reils  et  de  leur  entretien ,  une  dépense  très-notable  que  l'on 
évite  en  employant  les  autres  procédés. 

Mais  dans  tous  les  cas  qii  l'on  veut  obtenir  un  grillage  très- 
parfait,  comme  pour  la  blende  ,  dont  on  veut  retirer  le  z.incy 

le  sulfure  d^antimoine ,  etc.,  ou  bien  enfin  pour  les  minerais 
réduits  en  poudre  très-fine  et  destinés  à  ramalgamation ,  il  con- 

vient de  faire  l'opération  dans  un  fourneau  à  réverbère. 
Quand  on  traite  des  minerais  sulfureux  très-fusibles,  il 

faut^  dans  l'ouvrier  chargé  de  conduire  le  grillage,  beau- 
coup de  soin  et  d'habitude-,  principalement  pour  ménager 

le  feu.  Quelquefois  il  arrive  cependant  que  le  minerai  se 
fond  en  partie,  alors  on  est  obligé  de  retirer  les  matières 
de  dedans  le  fourneau  pour  les  concasser  ou  les  bocarder 

de  nouveau  ,  afin  de  recommencer  l'opération.  Du  reste ,  la 
construction  de  ces  fourneaux  pour  servir  à  cet  usage  ne  de- 

mande d^autre  attention  que  celle  de  donner  à  la  sole  ou  la- 

boratoire, la  grandeur  convenable  ,  et  d'y  proportionner  en- 
suite la  grille  et  la  cheminée  de  manière  à  ce  que  le  chauffage 

s'en  fasse  avec  la  plus  grande  économie. 
Le  fourneau  à  réverbère  est  toujours  employé  pour  griller 

les  minerais  précieux,  et  surtout  ceux  qui  doivent  passer  à  l'a- 
malgamation; comme  ces  derniers  contiennent  souvent  de 

l'arsenic,  de  l'antimoine  et  autres  substances  volatiles,  on  les 
dispose  d'une  manière  particulière. 

La  sole,  ordinairement  très-spacieuse,  est  partagée  en  deux 

parties  dont  l'une ,  plus  éloignée  de  la  chauffe,  est  un  peu  plus 
élevée  que  l'autre;  au-dessus  de  la  voûte- se  trouve  un  espace 
ou  chambre  dans  laquelle  on  dépose  le  minerai ,  et  qui  com- 

munique avec  le  laboratoire  par  un  tuyau  vertical  ;  ce  dernier 

sert  à  faire  tomber  le  minerai  lorsqu'il  est  déjà  séché  et  un  peu 
échauffé.  La  flamme  et  la  fumée  qui  sortent  du  laboratoire,  en 
entraînant  les  vapeurs  sulfureuses  et  arsenicales ,  passent  dans 

des  chambres  de  condensation,  avant  d'entrer  dans  la  che- 

minée de  tirage,  et  y  déposent  l'oxide  d'arsenic  et  d'autres 
substances  (i).  Lorsque  le  minerai,  tombé  sur  la  partie  de  la 

sole  la  plus  éloignée  de  la  grille,  a  éprouvé  assez  de  chaleur 

(0  Richesse  minérale,  tom.  ni>  pag.  207,  pi.  52,  fig.  10,  11  et  12. 
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pour  avoir  commencé  de  se  griller,  et  est  devenu  moins 

si:ble,et  que  d*ailleurs  le  grillage  de  celui  qui  se  trouvoit 
l'autre  partie  est  terminé,  on  avance  la  première  vers lachau 
et  Ton  termine  son  grillage  en  le  remuant  fréquemment, 

moyen  d'un  ràble  qui  est  introduit  et  manœuvré  par  Tune 
portes  que  l'on  ouvre  à  cet  effet.  On  juge  que  l'opération 
finie  lorsque  les  vapeurs  et  l'odeur  ont  presqu'entiérem 
cessé;  sa  durée  dépend  d'ailleurs  de  la  nature  des  minerais 

Lorsqu'on  emploie  ce  fourneau  pour  griller  des  miné: 
très>arsénicaux ,  comme  ceux  d'étain  de  Schlackenwald , 
Bohême,  et  à  Ehrenfriedersdorf^  en  Saxe,  les  pyrites  ars< 
cales  de  Geyer  (  en  Saxe) ,  etc. ,  les  chambres  de  condensât 
dans  lesquelles  on  se  propose  de  faire  déposer  et  de  recuei 

l'arsenic  oxidé  s'étendent  sur  une  longueur  beaucoup  ] 
considérable  que  dans  les  fourneaux  ordinaires  qui  serv 

au  grillage  de  la  galène,  ou  des  minerais  de  cuivre  et  mi 

d'argent.  (Delà  Richesse  minérale^  tom.  III ,  p.  208.) 
On  doit  comprendre  parmi  les  préparations  chimiques, 

longues  expositions  à  l'air  et  à  la  pluie,  que  l'on  fait  su 
aux  minerais  de  fer  spathiques  particulièrement,  tantôt  a; 

et  quelquefois  avant  le  grillage.  L'expérience  a  prouvé  ( 
c'étoit  un  moyen  très-efficace  pour  les  débarrasser  de  < 
taines  substances  nuisibles,  telles  que  le  soufre  et  même  la  i 

gnésie,  lorsque  celle-ci  se  trouve  dans  des  minerais  un  ] 

pyriteux. 

III.*  Section.  — De  V essai  des  minerais. 

§  hLes essais  doiventoccuperunepiace  importante  dans  1' 
truction  métallurgique,  et  ily  a  lieu  de  croire  que  la  conn 

sance  n'en  est  passuffisammentrépandue,puisquela  pratiqua 
est  si  souvent  négligée  dans  les  usines.  Non  seulement  il  i 
répéter  fréquemment  les  essais  des  minerais  employés,  pa 
que  leur  nature  est  sujette  à  varier;  mais  encore  les  divers  j 
duits  des  fourneaux  doivent  être  soumis  à  des  essais  réitéi 

aux  différentes  périodes  des  opérations.  Quand  il  s'agit  de 
nëraisqui  contiennent  de  Targent  ou  de  Tor,  on  trouve  d 
les  essais  doci mastiques,  qui  sont  alors  plus  indispensables, 
contrôle  des  opérations  métallurgiques,  et  même  une  indi 
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lion  des  quantités  du  métal  précieux  qu^elles  doivent  produire. 
On  désigne  seulement  par  le  nom  d'essais ,  sous  le  rapport 

métallurgique,  les  moyens  à  l'aide  desquels  on  reconnoit, 
dans  une  substance  quelconque,  non  seulement  la  présence 

et,  la  Qature  d'un  métal,  mais  encore  sa  quantité  évaluée  en 
poids.  Ainsi  les  opérations  qui  ne  conduisent  pas  à  une  déter- 

mination précise  du  métal  exploitable,  ne  sont  point  rangées 

parmi  les  essais  tels  que  nous  les  considérons;  toutes  les  expr« 

riences  que  Ton  fait  avec  le  chalumeau,  quoiqu'on  en  puisse 
tirer  des  indications  fort  utiles,  non  plus  que  l'usage  de.  la 
pierre  de  touche,  à  l'égard  de  l'or,  ne  sont  point  des  essais 
dans  le  sens  oii  nous  entendons  ici  ce  mot. 

On  distingue  trois  sortes  d'essais  qui  peuvent  être  mis  en 
pratique  dans  diverses  circonstances  et  avec  plus  ou  moins 

d'avantage,  sur  difiTérens  minerais;  ce  sont:  i.*^  l'essai  méca- 
nique; 2/ l'essai  par  la  voie  sèche;  3.^  l'essai  par  la  voie  hu- 

mide. 

I.  Dts  essais  mécaniques. 

§  II.  Ces  sortes  d'essais  se  réduisent  à  la  séparation  des  subs- 
tances mécaniquement  mélangées  dans  les  minerais,  et  s'exé- 

cutent par  un  lavage  à  la  main,  dans  unepetite  ai/gealongée  ap- 
pelée i^&i7{«.  Après  avoir  pulvérisé  plus  ou  moins  soigneusement 

les  matières  à  essayer  par  ce  procédé,  on  en  met  un  poids  déter- 

miné dans  cette  petite  auge  avec  un  peu  d'eau;  et,  à  l'aide  de 
certains  mouvemens  et  de  quelques  précautions  que  l'on  ap- 

prend par  la  pratique ,  on  parvient  à  séparer  assez  exactement 

les  matières  les  plus  légères,  les  gangues  terreuses  des  plus  pe- 

santes ,  c'est-à-dire  des  particules  métalliques  et  sans  perdre 
sensiblement  de  ces  dernières.  On  obtient  ainsi  un  schlich 

plus  ou  moins  pur  qui  fait  juger  par  sa  qualité  de  la  richesse 
des  minerais  essayés,  et  qui  peut  ensuite  être  soumis  à  des 

essais  d'un  autre  genre  qui  isoleront  tout-à-fait  le  métal.  Ou 
pratique  le  lavage,  comme  essai,  sur  les  sables  aurifères;  sur 
tous  les  minerais  bocardés,  et  même  sur  les  schlichs  déjà  lavés , 
pour  apprécier  le  degré  de  pureté  auqueljils  sont  parvenus. 

Les  minerais  d'étain,  où  Toxide  est  souvent  disséminé  dans 
beaucoup  de  gangue  terreuse,  se  prêtent  avec  avantage  à  ce 

genre  d'essai,  parce  que  l'étain  oxidé  est  très-pesant.  On  peut 
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également  employer  Tessai  mécanique  dont  nous  venons  de 
parler,  à  Tégard  des  minerais  dont  la  partie  métallique  offre 

une  composition  constante,  lorsque  d'ailleurs  ils  possèdent 
unepesanteur  spécifique  un  peu  considérable.  C'est  ainsi  que 
les  minerais  de  ploinb  sulfuré  (galène) ,  pouvant  être  réduits 
à  du  sulfure  presque  pur  (à  i  ou  2  centièmes  près),  par  un 

simple  lavage  exécuté  avec  adresse,  on  en  conclura  d'abord 
la  richesse  de  ce  minerai  en  galène  pure ,  et  par  suite  en  plomb , 
puisquelesulfurenaturelesttoujourscomposéde  86,55  de  métal 

avec  1^,45  de  soufre.  Le  sulfure  d'antimoine ,  mêlé  de  gangue, 
peut  être  soumis  an  même  genre  d'essai ,  et  le  résultat  en  sera 
encore  plus  direct,  puisque  l'antimoine  fondu  (sulfure  fondu  ) 
est  versé  dans  le  commerce  après  avoir  été  débarrassé  de  sa 

gangue  par  une  simple  fusion. 

On  se  sert  aussi  de  l'essai  par  lavage  pour  reconnoître  si 
des  scories  ou  produits  quelconques  de  fourneaux,  contiennent 

des  grains  de  métal  qu'on  en  pourroit  retirer  par  le  bocar« 
dage  et  un  lavage  exécuté  en  grand ,  procédé  assez  employé  k 

l'égard  des  scories  de  fer,  d'étain  ou  de  cuivre. 

II.  Des  essais  par  la  voie  sèche, 

§  111.  L'essai  par  la  voie  sèche  a  pour  but  de  faire  connoitre  la 
nature  etla  proportion  des  métaux  contenus  dans  une  substance 
minérale.  Cependant,  pour  faire  un  bon  essai, il  faut  absolu- 

ment savoir  quel  est  le  métal  que  l'on  vent  retirer  et  même, 
entre  certaines  limites,  en  quelle  quantité  se  trouvent  les  subs- 

tances étrangères;  le  plus  ordinairement  il  ne  ̂ 'agit  que  d'un 
seul  métalà  obtenir,si  ce  n'est  dans  le  casde  certains  minerais  ar- 

gentifères. L'examen  minéralogique  des  substances  à  traiter, 
suffit  le  plus  souvent  pour  fournir  des  données  à  cet  égard  ; 
mais  on  est  toujours  maître  de  varier  les  essais  sous  divers  rap- 

ports, avant  de  s'arrêter  à  un  résultat  quelconque,  et  dans 
tous  les  cas ,  on  ne  peut  compter  que  sur  ceux  qui  ont  été 
vérifiés  par  une  double  opération. 

Ce  genre  d'essai  qui  ne  demande  qu'un  peu  d'habitude  et 
des  appareils  assez  simples,  est  de  nature  à  pouvoir  être  pra- 

tiqué couramment  dans  les  usines.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas 
ici  à  décrire  les  fourneaux  et  les  ustensiles  dont  on  se  sert , 
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parce  qu'ils  sont  connus  de  tous  ceux  qui  ont  assez  de  pratique 
pour  en  faire  usage. 

Les  essais  par  la  voie  sèche  qui  se  font  dans  des  creusets,  par 

le  moyen  du  feu  j  et  souvent  avec  l'addition  d'uQ  fondant  ou 
d'un  agent  quelconque  de  séparation,  ont  un  avantage particu* 
lier  relativement  aux  opérations  des  fonderies,  c'est  qu'il  y  a 
bien  des  analogies  entre  ce  qui  se  passe  en  grand  et  ce  que 

Ton  exécute  en  petit;  ce^a  va  jusqu'à  pouvoir  déduire  de  la 
manière  dont  l'essai  a  réussi  avec  tel  ou  tel  fondant,  à  tel  ou 
tel  degré  de  chaleur,  des  indications  souvent  précieuses  pour 

diriger  le  traitement  du  minerai  en  grand;  c'est  ce  qu'on  aura 

soin  de  faire  remarquer  plus  particulièrement ,  lorsqu'il  s'a- 
gira de  l'essai  des  minerais  de  fer. 

Nous  exposerons  successivement  les  moyens  les  plus  exacts 

et  les  plus  simples  pour  faire ,  par  la  voie  sèche,  les  essais  rela- 

tifs à  chaque  métal,  en  y  ajoutant  ce  qu'il  pourrpit  y  avoir  de 
plus  simple  et  de  plus  facile  à  exécuter  par  la  ̂ oie  humide. 
Dans  les  fonderies  qui  achètent  du  minerai,  ainsi  que  cela  se 

voit  en  Allemaghe ,  on  est  obligé  de  donner  beaucoup  d'atten- 
tion aux  essais,  parce  qu'ils  servent  à  régler  la  valeur  et  le 

prix  que  l'on  doit  donner  des  minerais  livrés.  Ces  essais  ne 
sont  pas  à  beaucoup  près  sans  difficultés,  surtout  lorsqu'il 
s'agit  de  minerais  qui  renferment  plusieurs  métaux  utiles,  et 
que  l'on  veut  doser ,  tels  sont  ceux  où  se  trouvent ,  en  quantité 
notable,  plomb,  cuivre  et  argent  mêlés  ensemble. 

Dans  les  fonderies  centrales  du  Hartz,  ainsi  que  dans  celles 
de  la  Saxe ,  les  schliçhs  qui  sont  livrés ,  sont  soumis  à  des  essais 
docimastiques  qui  sont  faits  trois  fois  contradic  toi  rement ,  et 

par  trois  personnes  différentes ,  dont  l'une  opère  dans  l'inté- 
rêt des  actionnaires  des  mines ,  l'autre  dans  l'intérêt  de  l'u- 

sine, et  la  troisième  comme  arbitre,  en  cas  de  dissidence.  Si 

les  deux  premiers  résultats  d'essai  difiFèrent  entre  eux  de  ̂   lot 

(  I  d'once)  d'argent  par  quintal  de  schlich ,  les  opérations  sont 
recommencées ,  ce  qui  arrive  rarement.  Lorsque  des  trois  es- 

sais, l'un  ne  diffère  des  deux  autres  que  de  \  de  lot  d'argent 

par  quintal,  mais  en  plus  relativement  à  l'un  d'eux,  et  en 
moins  relativement  à  l'autre ,  ce  résultat  moyen  est  adopté. 
Quant  à  la  teneur  du  schlich  en  plomb,  les  résultats  d'essais 
contradictoires  peuvent  présenter  quelques  différences  dont 
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on  prend  alors  la  moyenne  ;  ces  différences  (olërëes  sont 
de  3  livres  pour  le  schlich  qui  contient  environ  de  is  à  5o 

pour  loo  de  plomb ,  et  vont  en  croissant  jusqu'à  6  livres  pour 
ceux  qui  contiennent  au-dessous  de  55  pour  lOo  de  ce  même 
métal  (i). 

Les  essais  forment ,  dans  ces  grandes  fonderies,  un  objet  im- 

portant ,  sous  )e  rapport  du  temps  qu'ils  exigent ,  et  même 
de  la  dépense  qu'ils  occasionnent:  c'est  ainsi  que,  dans  la 
seule  usine  de  Franckenscharn ,  au  Hartz ,  il  faut  que  trois 
cents  essais  soient  faits  triples,  tous  les  lundis,  sans  parler  de 

divers  essais  de  produits  de  l'usine  qui  ont  lieu  tous-  les 
jeudis.  On  employoit  jadis  pour  cet  objet  des  flux  plus  ou  moins 

composés,  et  chaque  essai  coûtoit  environ  i  fr.  5o  cent.-  Au- 
jourd'hui tous  ces  essais  se  font  plus  simplement ,  par  des 

moyens  beaucoup  moins  coûteux,  puisqu'ils  ne  coûtent  cha- 
cun que  12  cent.-;,  terme  moyen  (2);  nous  en  examinerons 

plus  tard  le  procédé. 

III.  Des  essais  par  la  voie  humide. 

§  IV.  Les  essais  par  la  voie  humide,  qui  ne  se  réduisent  pas  à 
des  procédés  fort  simples,  sont  de  véritables  analyses  chimiques, 

qui  peuvent  à  la  vérité  s'appliquer  avec  beaucoup  d'utilité  , 
soit  aux  minerais ,  soit  aux  produits  de  fourneau ,  mais  qu'on 
ne  peut  espérer  de  voir  mettre  en  pratique  dans  les  usines , 

à  cause  de  la  réunion  d'appareils  et  de  réactifs  qu'ils  exigent. 
Il  faut  d'ailleurs  un  chimiste  exercé  pour  en  obtenir  des  ré- 

résultats sur  lesquels  on  puisse  compter.  Cependant  les  di- 
recteurs de  fonderie  ne  doivent  jamais  négliger  les  occasions 

qui  se  présenteroient  de  soumettre  les  matériaux  sur  lesquels 
ils  travaillent,  ainsi  que  leurs  produits,  à  un  examen  chi- 

mique plus  approfondi  qu'ils  ne  peuvent  le  faire  par  l'em- 
ploi seul  de  la  voie  sèche.  Un  des  plus  grands  avantages  de 

semblables  recherches,  est  de  faire  connoitre  et  évaluer  les 

très-petites  quantités  de  substances  nuisibles  qui  altèrent  la 
malléabilité  des  métaux ,  qui  leur  donnent  diverses  mauvaises 

(0  De  la  richesse  miaérale,  tom.  III,  pag.  157. 
(3)  lbi<i. 
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quantilés,  sur  la  cause  desquelles  on  est  le  plus  souvent  dans 
Terreur  ou  du  moins  dans  Tincertitude.  Il  est  même  vrai  de 

dire  que  Tanalyse  chimique ,  bien  appliquée  à  la  métallqr- 

gie,  ne  peut  manquer  d'amener  des  perfectionnemens  remar- 
quables dans  les  procédés. 

Nous  n'entendrons  par  essais  chimiques  ou  essais  par  la  voie 
humide  que  ceux  qui  sont  très-faciles  à  pratiquer. 

Essais  de  fer. 

§  V.  Les  minerais  de  fer  qui  contiennent  de  Teau  et  de  Tacide 
carbonique ,  doivent  en  être  débarrassés  par  une  calcination 

préalable,  et  Ton  constate  la  perte  qu'ils  éprouvent  dans 
cette  opération. 

Quelques  minerais  fort  riches  et  presque  sans  mélange  de 
gangue  terreuse,  se  présentent  comme  des  bxides  purs,  et 
peuvent  être  réduits,  immédiatement  et  même  en  morceaux 
assez  gros,  par  cémentation,  en  les  tenant  au  milieu  du 
charbon  dans  un  creuset  brasqué  que  Ton  chauffe,  placé  sous 

la  moufle  d'un  fourneau  d'essai. 
On  convertit  ainsi  les  morceaux  de  minerai ,  en  fer  un  peu 

malléable  et  presque  pur;  mais,  pour  obtenir  un  semblable 
résultat,  il  faut  opérer  sur  des  échantillons  choisis  de  fer 
oligiste  ou  de  fer  spathique. 

En  général,  les  minerais  de  fer  sont  composés  d'oxide  et 
de  substances  terreuses  en  quantité  notable  ,  de  sorte  qu'un 
procédé  d'essai  qui  puisse  convenir  au  plus  grahd  nombre 
d'entre  eux ,  doit  offrir  le  .moyen  de  fondre  complètement 
toutes  les  matières  étrangères ,  en  même  temps  que  l'oxide 
jera  réduit.  Le  borax ,  calciné  ou  vitrifié,  afin  d'éviter  les  in- 
convéniens  du  boursouflement  que  la  chaleur  fait  éprouver 

k  celui  qui  est  simplement  cristallisé ,  est  un  fondant  très- 
énergique,  et  qui  convient  très-bien  pour  les  essais  de  fer  : 

on  l'emploie  dans  des  proportions  diverses ,  suivant  la  quan- 
tité présumée  des  matières  terreuses  mêlées  avec  l'oxide  de 

fer.  On  en  met  depuis  7  de  partie  jusqu'à  poids  égal  ;  quelque- 
fois on  l'emploie  mêlé  avec  de  la  pierre  calcaire,  du  spath fluor  ou  du  verre  ordinaire. 

Pour  faire  un  essai  de  fer,  on  pulvérise  avec  soin  le  mi- 
nerai préalablement  grillé  dans  les  cas  indiqués  ci-dessus  ;  on 
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le  mêle  exactement  avec  le  fondant  que  l'on  a  choisi  et  Ton 
en  fait  une  pâte  avec  de  l'huile  d'olive  :  on  met  le  tout  dans 
une  cavité  pratiquée  au  milieu  du  charbon  pilé  dont  on  a 

rempli  un  creuset  de  terre  (ce  qu'on  appelle  un  creuset  bra«- 
qué)  ;  on  recouvre  avec  de  la  poussière  de  charbon.  Le  creuset 
est  ensuite  placé  ,  soit  dans  un  foyer  de  forge ,  soit  dans  un 
fourneau  à  vent  qui  tire  bien,  et  chauffé  convenablement 9 

par  un  feu  gradué  pendant  trois  quarts  d^heure  ou  une  heure  ; 
on  obtient  ainsi  un  culot  de  fonte  bien  réuni ,  ce  qui  est  le 

caractère  d'un  bon  essai  ;,  on  opère  ordinairement  sur  dix 
grammes  de  minerai.  Lorsqu'on  veut  obtenir  un  résultat  très- 
exact,  il  faut  chercher,  dans  plusieurs  essais,  à  diminuer  le  plus 

possible  la  quantité  du  fondant  ajouté,  afin  que  la  quantité- 

de  l'oxide  de  fer  qu'il  dissout  toujours,  soit  réduite  au  mi- 
nimum. 

On  peut  employer  comme  fondant ,  la  pierre  calcaire  pure 
(le  marbre  blanc  pulvérisé)  pour  les  minerais  argileux,  et 

de  la  marne,  ou  même  de  l'argile  en  petite  proportion,  pour  les 
minerais  à  gangue  calcaire;  on  essaiera  d'ajouter  ces  sub- 

stances à  raison  d'un  quart ,  moitié  ou  trois  quarts  du  poids 
du  minerai.  Ces  sortes  d'essais  ,  tentés  avec  des  fondans  ter- 

reux seuls,  ont  l'avantage  d'indiquer,  à  l'avance,  la  nature  de 
ceux  qu'il  conviendra  d'employer  en  grand ,  dans  la  fonte  de 
ces  minerais  au  haut-fourneau.  Souvent  on  mêle,  avec  les  fon- 

dans terreux,  un  peu  de  borax  ou  de  verre  ordinaire ,  afin 

d'assurer  une  fusion  plus  complète  de  toute  la  gangue.  Parmi 
les  proportions  indiquées  comme  les  plus  communément  utiles, 
on  peut  distinguer  les  suivantes  :  un  quart  de  partie  de  spath 
fiuor,  et  autant  de  chaux  ;  mais  les  minerais  de  fer  très-pauvres 
peuvent  être  essayés  avec  addition  de  20  pour  loo  de  verre 
ordinaire,  et  10  de  verre  de  borax. 

Le  produit  des  essais  de  fer  par  la  voie  sèche ,  de  ceux  du 
moins  où  toutes  les  matières  sont  complètement  fondues,  est 

toujours  de  la  fonte  de  fer,  c'est-à-dire  du  fer  carboné,  et 
quelquefois  ret  enaat  en  ou  tre  quelques  portions  des  substances 
qui  pouvoientse  trouver  dans  les  minerais,  comme  soufre, 
phosphore  ,  cuivre,  etc.  On  fait  subir  à  la  fonte  obtenue  en 

petit  quelques  épreuves  pour  s'assurer  de  sa  qualité:  mais  il 
y  a  toujours  beaucoup  d'incertitude  dans  les  conclusions  que 
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Ton  en  peut  tirer  relativement  à  la  qualité  du  fer  qui  sera 
produit  en  grand  par  le  minerai  soumis  à  Tessai.  Quant  à  la 

proportion  du  fer  contenu  ,  lorsque  la  fonte  au  haut-four- 
neau est  bien  conduite,  le  produit  du  minerai  peut  ne  pas 

être  inférieur  à  celui  de  l'essai  en  petit  le  mieux  fait. 
.  L'essai  parla  voie  humide  sert  particulièrement  à  faire  re- 

connoitre  et  apprécier  le  phosphate  de  fer  que  les  minerais 

peuvent  contenir;  car  l'essai  par  la  voie  sèche  peut  tout  au 
plus  en  faire  soupçonner  la  présence,  lorsque  sa  quantité  est 
telle  que  le  phosphore  combiné  dans  le  culot  de  fonte  le  rend 

fort  cassant.  11  est  cependant  d'une  importance  extrême, 
dans  certaines  circonstances ,  de  reconnoître  les  phosphates 

dans  les  minerais  de  fer,  et  c'est  alors  qu'il  faut  avoir  recours 
à  une  analjTse  exacte. 

Ces  mêmes  recherches  chimiques  ont  encore  une  grande 
utilité  pour  faire  prévoiries  meilleurs  mélanges  de  minerais, 
les  meilleurs  fondans  ou  ceux  qui  pourroient  être  nuisibles  ; 

enfin  l'analyse  des  laitiers  peut  procurer  des  données  utiles 
sur  la  marche  des  fourneaux ,  la  composition  des  charges,  etc. 

Essais  de  cuivre» 

§  VI.  L'essai  des  minerais  de  cuivre,  lorsqu'ils  sont  suffisam- 
ment débarrassés  de  leur  gangue,  n'est  pas  fort  difficile  ;  il  exige 

seulement  qu'on  en  ait  l'usage  ,  et  que  l'on  y  donne  quelque 
attention.  Lorsqu'il  s'agit  de  minerais  sulfureux,  il  faut  les* 
griller  avec  soin  dans  un  test^  ou  pc^tite  capsule  de  terre  que 

l'on  chauffe  sous  la  moufle  d'un  fourneau  de  coupelle  et  avec 
l'accès  de  l'air;  on  doit  bien  ménager  le  feu  pour  éviter  de 
laisser  agglomérer  le  minéral  à  la  suite  d'un  commenjcement 
de  fusion;  car,  à  la  fin  du  grillage,  il  doit  se  retrouver  en 

poussière  comme  auparavant  *.  on  remue  très-souvent  la  ma- 
tière^ dans  la  vue  de  renouveler  les  surfaces  et  de  brûler 

plus  complètement  le  soufre.  Lorsque  la  matière  ̂ est  prise 

en  grumeaux,  l'opération  s'arrête,  et  alors  il  faut  recommen- 
cer sur  de  nouveaux  frais. 

On  termine  le  grillage  au  moment  où  l'on  reconnoît  qu'il 
ne  s'exhale  plus  de  vapeurs  ni  d'odeur  de  soufre;  il  convient, 
vers  la  fin  de  l'opération,  et  en  même  temps  que  l'on  <iug-^ 
mente  la  chaleur,  d'ajouter  un  quart  pour  cent  de  poussit're 
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de  charbon,  afin  de  faire  encore  dégager  du  soufre;  mais  il 
faut  avoir  soin  de  brûler  soigneusement  ensuite  les  dernières 
parties  de  ce  charbon. 

Les  minerais  dk>xides  de  cuivre,  et  même  de  cuivre  car- 

bonate ,  ne  sont  pas  souvent  soumis  à  cette  préparation-. 

Le  minerai  grillé  est  ensuite  fondu  dans  un  creuset  d'essai 
ordinaire,  avec  uujlux  capable  de  réduire l'oxide  mélallîque, 
et  dedéterminer  la  vitrification  des  substances  étrangères.  On 

s^est  servi  pendant  long-temps  du  Jlux  noir^  qui  est^fonné  , 
comme  on  sait ,  d'un  mélange  d'une  partie  de  tartre  et  de 
deux  de  nitre  auquel  on  met  le  feu  pour  brûler  une  poirtioa 

du  charbon  ;  mais  ce  flux  présente  l'inconvénient  de  dis- 
soudre une  grande  quantité  d'oxide  de  cuivre,  d'où  il -ré- 

sulte que  Ton  obtient  à  l'essai,  une  quantité  de  cuivre 
réellement  bien  moindre  que  celle  contenue.  Il  vaut  mieux 
employer  le  verre  de  borax,  ou  le  borax  calciné,  ou  bien 
même  le  verre  ordinaire  pur.  On  mêle  avec  le  minéral  grillé 

et  bien  pulvérisé ,  une  de  ces  substances  vitreuses ,  de  la  co- 
lophane et  de  la  poussière  de  charbon.  Pour  les  minerais  très- 

pauvres,  il  convient  d'ajouter  encore  de  vingt  à  vingt-cinq 
pour  cent  de  spath  fluor.  Au  reste,  les  proportions  de  fondans 
doivent  varier  avec  la  quantité  de  gangue  que  Ton  estime 
être  contenue  dans  le  minerai,  et  il  faut  chercher,  par  quel- 
,qués  tentatives  préliminaires ,  à  reconnoître  le  mifUmum  de 

*ce  qu'on  en  peut  mettre,  car  on  perd  d'autant  plus  de  cuivre 
que  l'on  emploie  plus  de  fondant.  Quelquefois  on  le  met  a 
partie  égale  avec  le  minerai  grillé;  d'autres  fois  seulement 
à  moitié,  et  souvent  au  double. 

Le  mélange,  dont  quelques  personnes  forment  une  pâte 

avec  de  l'huile  d'olive ,  est  ensuite  mia  dans  un  creuset 
brasqué ,  et  quelquefois  à  nu  ;  t)n  chauffe  celui-ci  dans  un 
fourneau  à  vent.  Le  culot  de  cuivre  ,  qui  est  formé  après 

une  demi-heure  ou  une  heure  de  feu ,  et  que  l'on  retire  en 
cassant  le  creuset  après  refroidissement,  doit  être  bien  pur  et 

dégagé  de  toute  scorie  ;  car  s'il  se  trouvoit  entouré  de  mattes, 
c'est-à-dire  d'un  anneau  de  matière  métallique  cassante,  c'est 
une  preuve  que  le  grillage  du  minerai  a  été  incomplet,  et 
l'essai  doit  êt^e  recommencé. 

Le  culot  de  cuivre  que  Ton  obtient  d'un  essai ,  ne  présente 
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un  métal  pur  que  dans  le  cas  où  le  minerai  ne  contient  que 

trés-peu  de  fer  et  point  d'autres  métaux  :  mais  lorsque  le  fer 
est  un  ̂ eu  abondant,  soo  oxide  se  réduit  en  partie  pendant 

Fopéi^tion,  et  ce  métal  «'unissant  au  cuivre,  i^nd  l'essai  toût- 
à-fait incertain ,  en  augmentant  le  poids  du  culot  d'une  ma- 

nière entièrement  indéterminée.  On  s'aperçoit ,  au  reste  ̂   de 
l'alliage  tlu  fer  à  la  couleur  que  le  cuivre  obtenu  présente 
dans  sa  cassure,  et  au  manque  de  malléabilité.  On  peut  ob- 

tenir d'un  essai,  deux  sortes  de  combinaisons  :  ou  beaucoup 
de  fer  avec  peu  de  cuivre  ,  ou  bien  du  cuivre  qui  a  retenu 

une  petite  proportion  de  fer  ;  dans  ce  dernier  cas ,  c'est  du 
cvifTff  Tioir,  produit  le  plus  ordinaire  de  la  fonte  des  minerais 
de- cuivre. 

C'est  partons  ces  motifs  qu'on  ne  peut  que  rarement  calcu- 

ler immédiatement  le  produit  d'un  essai  de  cette  espèce  ;  il 
faut  faire  subir  au  culot  une  nouvelle  opération,  afîn  d'en 
sépareples  métaux  étrangers,  et  qui  sont  outre  le  fer,  quel- 

quefois l'arsenic,  l'antimoine,  le  zinc,  etc. 
Le  culot  de  cuivre  impur  qu^il  s'agît  de  purifier  doit  être 

mis  dans  une  coupelle,  et  celle-ci  est'placéesousla  moufle  d'un 
fourneau  d'essai  pour  lui  faire  éprouver  une  très-forte  cha- 

leur blanche.  On  a  soin  de  laisser  la  porte  de  la  moufle  entr'ou- 

verte  de  manière  que  l'air  s'y  introduise  avec  facilité  et  donne 
seulement  à  la  superficie  du  méfal  fondu ,  un  petit  mouve- 

ment d'ondulation.  On  incline  de  temps  en  temps  la  coupelle 
en  avant  et  en  iirrière,  pour  que  cet  effet  se  produise  plus  aisé- 

ment, et  l'on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  masse  fondue 
ne  montre  plus  aucune  de  ces  variations  de  couleur  que  l'on 
y  remarquoit  auparavant.  A  cette  époque  et  pendant  quelques 
instans. seulement,  on  donne  une  chaleur  encore  plus  forte, 

en  bouchant  l'orifice  de  la  moufle  avec  des  charbons  ardens , 
et  ensuite  on  retire  brusquement  la- coupelle  avec  le  bouton 
de  cuivré  pour  plonger  le  tout  dans  Teau.  Si  Ton  voyoit  que 

le  culot  de  cuivre,  après  qu'il  a  demeuré  pendant  quelque 
temps  sous  la  moufle ,  exposé  à  la  chaleur  blanche ,  ne  se  fond 

pas,  ou  bien  qu'étant  fondu,  il  ne  s'afïînepas,  il  faudroit  y 
ajouter  pour  déterminer  l'affinage,  1 ,  2  ou  3  le  décuple  du  poids 

total,  de  plomb  non  argentifère,  et  l'affinage  commenceroît 
tout  de  suite. 

3i.  to 
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Four  calculer  d'après  cela  le  poids  du  cuivre  donnépar  Tassai, 
il  faut,  lorsqu'on  n'a  pas  mis  de  plomb,  ajouter  au  poids  du 
bouton  de  cuivre  afiSné ,  un  dixième  de  la  perte  qui  a  eu  lieu 

dans  l'opération  :  mais  lorsqu'on  a  fait  usage  du  plomb ,  il  laut 
en  outre  compter  une  perte  en  cuivre  de  i  livre  pour  chaque 
dixième  de  plomb  ajouté.  Ainsi  pour  un  culot  qui  est  de  48  li- 

vres fictives  après  sa  purification ,  maïs  qui  provient  d'une 
quantité  de  cuivre  brut  de  68  livres,  et  a  éprauvé  une  perte 
de  20  livres,  on  aura  à  ajouter  le  dixième  de  cette  perle, 

c'est-àrdire  2  livres;  ce  sera  donc  5o  livres  pour  le  poids  du 

résultat  de  l'essai.  Mais  si  l'on  a  employé  1,  2  ou  3  dixièmes  de 
plomb,  il  faudra  compter  en  sus,  1,2  ou  3  livres,. c'est-à- 
dire,  admettre  qu'il  y  avoit  en  cuivre  pur  5i ,  62  ou  53  livres 
dans  celui  qui, a  été  essayé. 

Au  reste ,  l'essai  des  minerais  de  cuivre,  et  surtout  la  purifi- 
cation du  culot  par  la  voie  sèche ,  laisse  toujours  quelque  in- 

certitude, et  les  essayeurs  les  plus  enercés  ont  de  la  peine  à 

obtenir  d'un  même  minerai,  et  par  des  essais  répétés,  des 
produits  qui  soient  parfaitement  d'accord  entre  eux. 

L'essai  des  minerais  de  cuivre  parla  voie  humide  est  fondé  sur 
la  propriété  que  possède  son  oxide  de  se  dissoudre  dans  l'ammo- 

niaque avec  facilité.  Les  minerais  sulfureux  doivent  être  grillés 

complètement,  et  ce  n'est  que  dans  cet  état  qu'ils  pourront  être 
traités  comme  les  autres  par  l'acide  nitrique.  Précipitant  en- 

suite par  l'ammoniaque  en  excès,  cet  alcali  dissoudra  Foxide 
de  cuivre  et  laissera  celui  de  fer^  saturant  alors  la  disso- 

lution alcaline  filtrée  par  un  acide ,  on  pourra  en  précipiter 

le  cuivre  à  l'état  métallique  ,  par  le  moyen  d'une  lame  de  fer 
bien  décapée.  Dans  le  cas  où  l'on  se  seroit  assuré  que  le  minerai 
ne  contient  aucun  autre  métal  précipitable  par  le  fer  que  le 

cuivre,  l'opération  seroit  plus  simple  encore,  car  il  seroit 
inutile  de  dissoudre  l'oxide  de  cuivre  dans  l'ammoniaque ,  et 
l'on  pourroit  précipiter  ce  métal  immédiatement  de  la  pre- 

mière dissolution. 

Essais  de  -plomb» 

§  VII.  Lorsqu'il  s'agit  de  faire  l'essai  du  minerai  de  plomb  car- 
bonate, ou  des  oxides  de  plomb  quelconques ,  il  suffit  de  mé- 

lel?  ceux-ci  avec  un  peu  de  poussière  de  charbon,  de   colo- 
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phane,  et  dy  ajouter  un  peu  de  verre  de  borax  et  de  spath 

fluor,  suivant  qu'il  s^  trouve  plus  ou  moins  de  gang^oe  ;  en  fon- 
dant ce  mélange  dans  un  creuset  ordinaire,  sous  la  moufle 

d'un  fourneau ,  ou  dans  un  fourneau  à  vent  et  avec  une  cha- 
leur modérée,  on  obtient  le  plomb  réduit  9  au  bout  de  tris-peu 

de  temps. 

Pour  les  minerais  sulfureux,  il  y  a  un  grand- nombre  de 

moyens  d'essai  fort  différens.  Lorsqu'ils  sont  trés-purs,  c'est- 
à-dire  complètement  débarrassés  des  gangues,  le  procédé  le 

plus  facile,  et  en  même  temps  le  meilleur ,  c'est-à-dire,  celui 
qui  donne  les  résultats  les  plus  certains,  consiste  à  fondre 
fivec  de  la  limaille  de  fer.  En  mettant  de  20  à  a  5  pour  100  de 
cette  limaille  bien  pure  avec  un  peu  de  borax  calciné ,  danS 

un  creuset  brasqué ,  et  en  chauffant  vivement  sous  une  moufle  p 
on  obtient  un  culot  de  plomb  dégagé  de  toute  espèce  de  sco- 

rie ou  matte.  Cet  essai  donne  jusqu'à  82  de  plomb  pour  100  de 
galène. 

Au  reste,  lorsqu'on  aVe  la  galène  bien  purifiée  par  le  la* 
vage,  exempte  de  blende  et  de  pyrite  de  fer,  il  est  inutile 

d'en  faire  l'essai  puisque  sa  composition  est  constante,  et 
qu'elle  contient  toujours  environ  83  de  plomb  métallique 
pour  100.  Il  convient  donc  alors  de  s'en  tenir  à  l'essai  par  te 
lavage  dont  nous  avons  parlé. 

Dans  beaucoup  d'usines,  on  fait  les  essais  de  minerais  de 
plomb  sulfuré  en  le  grillant  dans  un  test  de  manière  à  volati- 

liser aussi  complètement  que  possible  le  soufre  du  sulfure,  et 
pour  cela,  il  faut  ajouter  à  plusieurs  reprises  de  la  poussière 
de  charbon  qui  décompose  le  sulfate  de  plomb;  on  parvient 

ainsi  à  n'avoir  plus  guère  que  de  l'oxîde  de  plomb  mêlé  dans 
la  gangue ,  et  on  le  fond  comme  nous  avons  dit  pour  les  mi' 
nérais  oxidés.  Ce  procédé  donne  toujours  moins  de  plomb 

que  le  précédent,  et  d'autant  moins  qu'il  y  a  plus  de  gangue  ; 
les  galènes  les  plus  pures  ne  montrent  jamais  plus  de  o,  70 ,  à 

o,  73  de  plomb. 

Nous  avons  dit  qu'en  Allemagne,  dans  les  grandes  fonderies , 
on  avoit  cherché  des  moyens  prompts  et  économiques  pour 
faire  les  nombreux  essais  de  plomb  qui  ont  lieu  chaque  semaine. 

Le  procédé  auquel  on  s'est  arrêté  n'est  pas  plus  exact  quç  le 
précédent;  mais  il  exige  beaucoup  moins  de  temps,  et  un  même 

10. 
\ 
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opérateur  peut  en  conduire  une  certaine  quantité  à  la  fois.  Au 

reste  il  s^agît  moins ,  dans  les  circonstances  où  Ton  pratique  ce 

procédé,  d'obtenir  des  résultats  exacts  que  d'en  avoir  d'uni- 
formes et  de  bien  comparables  entre  eux. 

Le  schlich  à  essayer  étant  bien  pulvérisé,  on  y  joint  4  parties 
de  potasse  blanche,  calcinée  et  réduite  en  poudre.  Le  tout  est 
mêlé  dans  un  petit  creuset  de  terre,  puis  recouvert  de  sel 

commun,  et  placé  sous  la  moufle  d'un  fourneau  de  coupelle, 
qu'on  a  soin  d'allumer  au  moins  une  heure  auparavant.  Trente- 
cinq  essais  peuvent  avoir  lieu  ensemble  dans  le  même  four- 

neau. Quand  les  creusets  y  ont  séjourné  une  heure  et  demie  ou 

sept  quarts  d'heure ,  on  les  retire  dans  l'ordre  indiqué  par  le  re* 
gistre  d'essai  :  on  les  laisse  refroidir;  on  les  casse  avec  précau- 

tion; on  nettoij^  le  culot  de  plomb,  on  le  pèse  et  l'on  connoît 
ainsi  la  teneur  de  chaque  schlich  en  plomb  argentifère.  Il  ne 

reste  plus  qu'à  déterminer  la  teneur  en  argent  du  culot  de 
plomb  obtenu,  ce  qui  a  lieu  sur  des  coupelles  formées  avec  de 

la  terre  d'os  calcinée,  suivant  le  procédé  qui  est  généralement 
connu  de  la  coupellation  en  petit. 

Les  produits  divers  des  usines  sont  essayés  par  le  même  pro- 

cédé; seulement,  comme  il  s'agit  de  désoxider  le  plomb  qui  s^y 
trouve,  on  ajoute  aux  4  parties  dépotasse,  un  quart  de  partie 
de  charbon  en  poudre. 

Les  minerais  de  plomb  et  les  produits  des  fonderies  peuvent 

être  essayés,  parla  voie  humide,  d'une  manière  simple  et  fort 
exacte,  de  sorte  que  la  pratique  doit  en  être  recommandée. 

Il  suffit  de  dissoudre  les  oxides  de  plomb  dans  l'acide  nitrique 
un  peu  aObibli,  d'étendre  la  dissolution  et  de  précipiter  par 
le  sulfate  de  soude  -,  le  précipité  de  sulfate  de  plomb  ,  recueilli 
sur  un  filtre  et  séché,  contient  toujours  de  68,29  de  plomb 
métallique  sur  ion.  La  même  dissolution  pourroit  aussi  servir 

à  nous  faire  connoitrc  également  parla  voie  humide  la  quan- 

tité d'argent  contenue;  mais  on  n'emploie  pas  ce  moyen  pou;- 
de  très-petites  quantités  d'argent. 

Le  procédé  que  Ton  vient  d*indiquerseroit  insuffisant  pour 
les  produits  de  fourneau  ou  minerais  grillés  qui  contiendroient 

du  sulfate  de  plomb.  11  ne  seroit  point  dissous  par  l'acide  ni- 
trique foible;il  faudroit  employer  ensuite  Tacide  muriatique 

concentré. 
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Essai  des  minerais  d'argent, 

§  VlII.  Vessà}  parla  voicsèchcdesminérais  d'argent  est  fondé 
sur  la  grande  aOhiité  qù^  le  plomb  montre  pour  ce  inétal  ̂   on 
les  fond  ordinairement  avec  de  la  litharge  qui  a  la  propriété 

de  vitrifier  les  terres,  et  dont  une  partie ,  en  se  réduisant ,  en- 

traîne tout  Pargent  contenu.  L'opération  se  fait  sous  la  moufle 
d'un  fourneau  d'essai  et  dans  un  petit  vase  de  terre  appelé 

scoriJica£oire;  l'opération  est  alors  réduite  à  extraire  l'argent 
du  plomb,  par  l'opération  connuesousle  nom  de  coupellation. 

Ainsi,  pour  essayer  un  minerai  terreux  ou  bien  un  minerai 

sulfuré  qni  a  été  grillé  ,  on  ajoute  huit  parties  de  plomb  gre- 

naille, tenant  le  moins  d'argent  possible;  on  fond  complète- 
ment toutes  les  matières ,  et  pour  s'en  assurer  on  promène  de- 
dans un  petit  crochet  dé  fer;  cela  fait,  on  verse  le  tout  dans 

une  espèce  de  moule  de  fer  où  la  matière  se  refroidit;  après 
cela  on  concasse  avec  précaution ,  aGn  de  recueillir  tout  le 

plomb  argentifère. 

Quand  on  veut  essayer,  pour  l'argent ,  des  minerais  qui- con- 
tiennent déjà  du  plomb,  ilsuflit,commenous  l'avons  ditailleurs, 

de  faire  l'essai  pour  le  plomb  et  de  coupeller  ensuite  le  culot 
obtenu.  Quand  il  s'agit  de  galène  pure,  on  peut  la  coupeller 
directement  avec  du  plomb. 

L'essai  des  minerais  d'argent  par  la  voie  humide  est  fort 
simple  et  pourroit  être  pratiqué  aisément  s'ils  étoient  fort 

riches,  car  on  ne  peut  espérer  d'apprécier  par  ce  moyen  de 
petites  quantités  d'argent  avec  autant  d'exactitude  que  par  la 
voie  sèche;  c'est  pour  cela  qu'on  préfère  celle-ci  à  l'autre. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  décrire  la  coupellation  qui  est 

un  moyen  de  séparer ,  en  petit  comme  en  grand  et  avec  beau- 

coup d'exactitude ,  l'argent  du  plomb. 

Essai  des  minerais  dor, 

§  IX.  Lorsque  l'or  se  trouve  à  l'état  natif,  en  paillettes,  dans 
des  sables,  on  en  fait  l'essai  par  le  lavage,  moyen  qui  est  égale- 

ment employé  en  grand  pour  obtenir  ce  métal  des  minerais 

d'alluvion.  Lorsque  l'or  est  dissémine  dans  des  roches  dures, 
on  les  bocarde  et  on  les  Jave^vcc  précaution:  on  y  trouve  ta- 
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§mre  de  Tavantage  en  grand ,  lors  même  qu'il  ne  s^y  trouve  que 
4  gros  d*or  par  quintal  de  sehlich  obtenu  ;  mais  il  faut  arrêter 

le  lavage  à  un  certain  point,  parce  qu'on  perdroit  bientôt  u«e 
trop  grande  quantité  du  métal  précieux»  L^essai  par  la  voie 
sèche  que  Ton  ne  doit  pratiquer  que  sur  des  minerais  déjà 

lavés,  lorsqu'ils  se  présentent  très- pauvres,  est  fondé  survie 
même  principe  que  celui  des  minerais  d'argent,  c'est-à-dire 
sur  l'affinité  du  plomb  pour  Tor. 

On  prend  une  partie  de  minéral,  qu'il  raut  mieux  griller 
lorsqu'il  contient  de  Tarsenic  ou  de  l'antimoine,  et  on  y  ajoute 
8  pour  loo  de  plomb;  on  fond  dans  un  scorificatoire,  sous  la 

moufle  d'un  fourneau  d'essai  ;  si  le  minerai  est  très-difficile  à 

fondre,  on  y  joint  un  peu  de  verre  de  plomb  ou  bien  d^une 
demie  à  une  partie  de  verre  de  borax  ;  on  fond  jusqu'à  ce 

que  tout  devienne  liquide,  ou  du  moins  jusqu'à  ce  que  les 
scories  surnageantes  soient  bien  transparentes;  on  coule  en- 

suite pour  obtenir  le  plomb  métallique  qui  aura  réuni  et  re- 

tenu tout  l'or  du  minerai  :  il  ne  reste  plus  qu'à  coupeller  pour 
séparer  ce  dernier  métal  avec  l'argent  qui  pouvoit  se  trouver 
soit  dans  le  minerai ,  soit  dans  le  plomb  dont  on  s'est  servi. 

Lorsque  la  pauvreté  du  minerai  oblige  à  employer  une 
masse  un  peu  considérable,  comme  de  3,  4  ou  5oo  grammes, 

l'opération  se  fait  alors  dans  un  creuset  et  en  ajoutant  4  par- 
ties de  minium  et  12  de  flux  noir;  on  recueille  ensuite  le 

plomb  pour  le  coupeller.  M.  Sage  dit  avoir  reconnu  que  le 
meilleur  procédé  consiste  à  traiter  les  minerais,  et  principa- 

lement les  pyrites  aurifères,  avec  8  ou  10  parties  d'acide 
nitrique  et  à  scorifier  le  résidu  avec  du  plomb ,  comme  nous 

l'avons  dit;  il  assure  avoir  obtenu ,  parce  procédé,  moitié  plus 
d'ordes  pyrytes  aurifères  de  Hongrie,  que  par  l'amalgamation. 

L'amalgamation  pratiquée  en  petit,  en  triturant  dans  un 
mortier  les  minerais  aurifères  grillés  et  réduits  en  poussière 

très-fine,  est  un  assez  bon  moyen  d'essai,  surtout  lorsque  l'or 
n'est  pas  combiné.  11  faut  employer  six  parties  de  mercure. 

L'essai,  par  la  voie  humide,  des  minerais  très-pauvres,  est 
une  opération  fort  délicate  et  sujelte  à  erreur  ,  à  cause  delà  dif- 

ficulté d'apprécier  une  quantité  extrêmement  petite  d'or,  car 
il  y  a  des  schlichs  ou  des  minerais  qui  ne  contiennent  que 

~;^    et  m£me  4—77  d*or.  II  vaut  mieux ,  dans  tous  les  cas 
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semblables,  employer  la  voie  sèche  et  TaddUion  du  plomb; 
suivant  M.  Karsten,  il  faut  préférer  celui  qui  contient  un  peu 

d'argent,  et  en  ajouter  s'il  ne  s'en  trouvoit  pas;  on  mettra 
da  plomb  depuis  deux  jusqu'à  six  fois  le  poids  du  minerai,  et 
l'on  fondra  sons  la  moufle,  dans  un  creuset  brasqué  en  char* 
boik  Dans  le  cas  où  le  minerai  contiendroit  du  soufre  et  sur- 

tout de  l'arsenic  ou  de  l'antimoine,  il  recommande  de  grilicr 
avec  soin. 

Essai  des  minerais  d'éiain. 

§  X.  La  grande  pesanteur  spécifique  de  l'étaîn  oxidé  permet 
d'appliquer  le  lavage  comme  moyen  d'essai  aux  roches  et  aux 
sables  qui  le  contiennent;  lorsqu'on  arrive  à  l'avoir  bien  pur, 
il  n*y  a  pour  ainsi  dire  pas  besoin  d'autre  essai,  puisqu'il 
contient  78,67  d'étain  métallique. 

L'essai  par  la  voie  sèche,  des  minerais  d^étain  convenable* 
ment  lavés,  se  fait  dans  un  creuset  brasqué  et  à  une  tempéra- 

ture aussi  élevée  que  celle  des  essais  de  fer;  en  remplissant 
cette  dernière  condition ,  on  réussit  toujours. 

On  a  fait  usage  pendant  long-temps ,  pour  ces  sortes  d'essais , 
dujlux  noir;  mais  la  potasse  qu'il  contient  dissout  une  trop 
grande  quantité  d'oxide  d'étain  et  il  y  avoit  toujours  une 
perte  notable  sur  le  métal;  il  vaut  mieux  se  servir  du  verre 
de  borax  en  y  ajoutant  un  peu  de  poussière  de  charbon ,  le  tout 
exactement  pulvérisé  et  mêlé  avec  le  minerai.  On  doit  regar- 

der l'essai  comme  bon  lorsque  le  culot  d'étain  bien  réuni  est 
malléable^,  et  que  les  scories  sont  bien  transparentes  et  sans 
mélange  de  grains  métalliques.  Suivant  M.  Lampadiuus,  on 

peut  employer  trois  quarts  de  partie  de  verre  de  borax  av^c 
un  quart  de  partie  de  chaux  vive. 

L'essai  par  la  voie  humide  ne  paroît  pas  devoir  être  re- 
commandé par  aucune  considération  particulière ,  relative- 

ment aux  minerais  d'étain;  mais  il  est  indispensable,  pour 
connoître  ce  que  retiennent,  de  ce  métal,  les  scories  et  autres 

produits  de  fourneau  que  l'on  abandonne  souvent  au  hasard. 

Essai  des  minerais  de  une,  ' 

§  XL  L'essai  des  minerais  de  zinc ,  par  la  voie  sèche ,  consiste  à 

les  distiller,  après  un  grillage  très-exact  s'il  s'agit  d'un  sulfure, 
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avec  du  charbon  dans  une  cornue  de  terre  qui  puûse  sup^ 
porter  un  fort  degré  de  feu  ;  on  recueille  le  métal  dans  un 
récipient  que  Ton  maintient  constamment  refroidi.  Toutefois, 
comme  il  se  perd  toujouri  beaucoup  de  zinc,  on  ne  peut 

regarder  ce  procédé  comme  un  bon  moyen  d'essai. 
L'essai  par  la  voie  humide  est  préférable  sous  le  rapport  de 

renactitude. 
Essai  des  minerais  de  mercure, 

m 

§  XII.  L'essai  par  la  voie  sèch  é  pestavoir  deux  objets  differens, 
ou  bien  de  constater  la  quaifitité  de  cinnaire  qu'ils  renferment, 
ou  bien  d'obtenir  le  mercure  à  l'état  métallique.  Dans  le 
premier  cas,  il  suffit  de  séparer  exactement  et  d'abord  par 
le  layage,  la  gangue  qui  se  trouve  mêlée  dans  le  minéral;  en- 

suite, après  avoir  pulvérisé  le  tout,  on  sublime  aisément  le 
cinnabre  en  nature,  en  distillant  à  une  chaleur  convenable. 

Lorsque  le  mibérai  contient  du  mercure  liquide,  la  diatilla- 
tion  le  sépare  aisément;  mais  quand  il  y  a  en  même  temps 

du  sulfure  de  mercure  et  que  l'on  veut  décomposer  celui-ci, 
on  mêle  le  minerai  pulvérisé  avec  partie  égale  de  limaille  de 

fer;  lorsqu'il  y  a  beaucoup  de  sulfure,  il  convient  même  de 
mettre  le  double  en  poids  de  cette  même  limaille  ;  on 
distille  ensuite  le  mélange  dans  une  cornue  dont  le  col  est 

maintenu  presque  vertical,  afin  d*ob tenir  du  mercure  plus 

pur. 
Essai  des  minerais  d'antimoine. 

§  XIU.  L'essai  parla  voie  sèche  des  minerais  d'antimoine  exige 
beaucoup  de  précautions  et  consiste  dans  une  distillation  à 
la  chaleur  rouge  et  dans  des  vases  exactement  fermés;  mais 

lorsqu'il  s^agit  seulement  de  connoître  la  quantité  de  sulfure 
d'antimoine  qui  est  contenue  dans  le  minerai,  il  vaut  mieux, 
ainsi  que  nous  avons  eu  occasion  de  le  dire,  se  borner  à 
exécuter  avec  soin  un  lavage  convenable.  Du  sulfure  supposé 

pur  il  est  facile  de  conclure  la  quantité  d'antimoine  métalli- 
que, puisque  le  premier  contient  toujours  72,77    de  métal. 

Un  autre  moyen  d'essai  consiste  à  traiter  le  minerai  sulfuré 
avec  moitié  de  son  poids  de  limaille  de  fer  bien  pure  ;  en  fondant 

dans  un  creuset,  on  obtient  l'antimoine  sans  soufre,  ou  ce 
qu'on  appelle  le  régule.  Si  le  minerai  contenoit,  outre  du 
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sulfure,  dç  rantîinoine  oxidé,  il  faiidroit  griller  le  lout  et 
foudre  avec  du.  flux  noir  en  vaisseaux  fermés.  Ce  dernier 

moyen  ne  donne  jamais  un  résultat  bien  exact,  en  raison  de 

la  facilité  avec  laquelle  ce  métal  se  volatilise  ainsi  qu'un  de 
ses  oxides. 

Essai  relatif  à  V arsenic, 

§  XIV.  L'essai  par  ja  voie  sèche  des  schlichs  arsenicaux  se 
fait  par  une  simple  sublimation,  dans  des  vases  exactement 
lûtes. 

Essai  pour  le  cobalt. 

§  XV.  Les  minerais  de  cobalt  ne  sont  jamais  essayés  pour  con- 
noîtreleur  contenu  en  métal,  mais  seulement  ppursavoir  quelle 
est  leur  puissance  colorante  à  Tégard  des  verres  terreux  , 

qu'on  est  dans  l'usage  de  former  avec  eux.  Après  les  avoir 
grillés  avec  soin,  on  les  fond  avec  trois  parties  de  quarz  et 
une  de  potasse;  on  obtient  un  verre  dont  on  compare  ensuite 

la  couleur  avec  d'autres  verres  également  colorés  par  du  co- 
balt, et  Ton  juge  ainsi  combien  de  parties  de  sable  ce  mi- 
nerai pourra  colorer  avec  une  certaine  intensité. 

Essais  de  divers  métaux, 

§  XVI.  Les  essais  relatifs  à  divers  métaux  que  l'on  n'emploie  pas 
fréquemment,  ne  peuvent  être  faits  que  par  la  voie  humide 

et  à  l'aide  de  procédés  plus  ou  moins  compliqués,  tels  sont 
le  chrome,  le  manganèse,  le  cobalt,  le  nickel,  Turane ,  etc. 
Nous  ne  nous  y  arrêterons  pas,  parce  que  cela  rentre  dans  les 
applications  de  la  chimie  au  règne  minéral.  (Guenyveau.) 

MiNéaAi  DE  CUIVRE.  Nous  ne  devons  parler  ici  que 
âes  mines  de  cuivre  qui  sont  exploitées  particulièrement 

pour  ce  métal;  et,  parmi  celles-ci ,  nous  ne  traiterons  que 

des  minerais  de  cuivre  sulfuré;  les  autres,  à  l'exception  du 
cuivre  bitumineux ,  n'étant  presque  jamais  exploités  seuls. 

On  grille  le  cuivre  bitumineux  sablonneux  ou  schisteux , 
pour  le  rendre  plus  friable,  et  pour  lui  faire  perdre. une 

partie  du  soufre  qu'il  contient.  Ces  grillages  se  font  en  plein 
air;  le  carbone  bitumineux  que  contient  ce  minerai,  sert  , 
en  grande  partie ,  à  entretenir  ce  grillage. 

La  plupart  des  autres  minerais  de  cuivre  demandent  égA- 
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lemeiit  à  être  soumis  à  un  grand  nombre  de  grillages  aranl 

d^étre  fondas  en  raattes.  Le  nombre  de  ces  grillages  varie  de- 
puis six  jusqu'à  trente ,  selon  la  qualité  du  rainerai  et  le  mode 

de  grillage  employé. 

Tantôt  on  grille  ces  minerais  en  petite  quantité ,  c'eat-à- 
dire  environ  quatre  cents  quintaux  k  la  fois,  sur  des  aires 

ou  places  de  grillages,  entourées  de  trois  murailles  et  re- 

couvertes d*un  liangar.  On  est  obligé  ,  à  chaque  grillage , 
d'augmenter  la  quantité  du  combustible  qui  sert  à  l'opéra- 

tion ,  et  on  en  fait  trois  à  quatre  de  suite  avant  de  procéder 
à  la  fonte* 

Dans  d'autres  cas ,  on  dispose  le  minerai  en  pyramide ,  se- 
lon le  procédé  que  nous  avons  décrit.  On  peut  opérer  alors 

sur  cinq  mille  quintaux  de  minerai.  Le  grillage  étant  plus 
complet,  on  peut  fondre  le  minerai  en  matte  immédiatement 
après. 

Le  minerai  grillé  est  fondu  en  matte,  dans  un  fourneau 
courbe.  On  obtient,  dans  le  bassin  de  réception,  un  cuivre 
sulfuré  ferrugineux  fondu,  brun  et  fragile,  qui  diffère  du 

minerai ,  parce  qu'il  contient  moins  de  soufre. 
Dans  quelques  mines ,  comme  à  Brixlegg ,  en  Tyrol  ,  à 

Garpenberg ,  on  fond  le  minerai  cru,  c'est-à-dire  sans  qu'il 
ait  été  préalablement  grillé.  Cette  manière  de  le  traiter  se 
nomme  fonte  crue* 

Les  mattes  qui  proviennent  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces 
fontes,  sont  concassées  et  grillées  de  nouveau  et  delà  même 

manière  que  le  minerai  :  mais  les  grillages  qu'on  leur  fait 
subir  sont  toujours  plus  multipliés  que  ceux  auxqueb  on  sou- 

met le  minerai,  et  vont  quelquefois  jusqu'à  huit  et  douze 
feux.  Il  est  avantageux,  suivant  Deborn ,  de  fondre  plusieurs 
fois  les  mattes  dans  le  cours  de  leurs  grillages.  Cette  opéra- 

tion rapproche  les  parties,  débarrasse  les  mattes  des  scories 
qui  enveloppent  le  cuivre  sulfuré ,  et  rendent  les  grillages 
subséquens  plus  complets. 

On  obtient  à  la  fin  une  matte  beaucoup  plus  riche ,  dans 
les  cellnlosités  de  laquelle  on  voit  souvent  des  filamens  de 

cuivre  à  l'état  métallique. 
Cette  matte  est  fondue  de  nouveau  dans  un  autre  fourneau 

à  manche,  ordinairement  plus  petit  que  celui  qui  a  servi  à 
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foudre  le  mî&érai  cru.  Lorsque  Je  minerai  est  du  fer  pyriteux, 
renfcmiant  un  peu  de  cuivre,  on  y  ajoute,  comme  à  Chessy 
près  Lyon ,  des  scories  des  fontes  précédentes  et  du  quarz. 

Cette  substance,  lorsqu'elle  ne  renferme  pas  de  chaux  ni 
d'alumine ,  a  la  propriété  d'enlever  le  fer  au  cuivre  et  au 
soufre  y  de  le  rendre  plus  fusible,  deTempécher  de  se  révi- 

vifier, et  de  l'entraîner  avec  elle  dans  les  scories.  (Guenivbau.) 
On  obtient  de  la  dernière  fonte  des  mattes,  un  cuivre  qui 

reniemie  encore  un  peu  de  soufre  et  de  fer,  quelquefois  du 

zioc  ou  d'autres  métaux  qui  l'altèrent  :  on  le  nomme  cuivre 
noir.U  contient  environ  0,90  de  cuivre  pur;  s'il  étoit  plus 
riche,  il  seroit  plus  dilHcile  à  afSner.  (Dbboon.) 

L'objet  qu'on  se  propose  dans  l'affinage  du  cuivre  noir,  est 
d*oxider  et  de  scorifîer  les  métaux  qui  y  sont  mélangés ,  et 
qui|  ayant  plus  d'affinité  que  lui  avec  l'oxîgène,  doivent  s'oxi- 
der  les  premiers.  Cette  opération  est  analogue  à  celle  de  la 

coupellation  de  l'argent,  et  le  fourneau  dans  lequel  on  la 
pratique,  a  aussi  quelque  ressemblance  avec  le  fourneau  de 
coupelle. 

C'est  une  espèce  de  fourneau  à  réverbère ,  dont  le  sol  un 

peu  concave  est  recouvert  d'une  brasque  d'argile  et  de  char- 
bon, fortement  battue  :  sur  les  côtés  de  ce  fourneau  sont  éta- 

blis deux  bassins  de  réception ,  qui  ont  la  forme  d'un  c6ne 
renversé;  sur  le  côté  opposé  aux  bassins  de  réception,  on 
place  deux  soufflets  dont  le  vent  doit  être  versé  obliquement 
sur  la  surface  du  cuivre  fondu. 

On  met  du  cuivre  noir  en  n^orceaux  moyens  sur  le  sol  :  le 

fourneau  d'affinage  que  nous  prenons  pour  exemple,  peut  en 
contenir  3  5oo  myriagrammes.  On  a  soin  de  mettre  un  lit  de 
paille  entre  la  brasque  et  le  cuivre  noir,  afin  que  les  angles 

des  morceaux  n'y  fassent  point  de  trous.  Lorsque  le  cuivre 
est  fondu,  on  enlève  par  une  porte,  avec  une  espèce  de  râ- 

teau sans  dents,  les  scories  qui  le  recouvrent,  et  on  dirige 
le  vent  des  soufilets  sur  sa  surftice.  Au  bout  de  deux  heures 

environ,  il  est  affiné  :  on  ouvre  alors  les  communications  qui 
sont  pratiquées  entre  le  bassin  du  fourneau  et  les  bassins  de 

réception  qu'on  a  soin  de  tenir  chauds.  Le  cuivre  y  coule  et 
les  remplit.  On  laisse  figer  sa  surface  :  on  jette  de  l'eau  dessus, 
ce  qui  rend  cette  croûte  plus  épaisse.  Des  ouvriers Tenlé vent. 
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Comme  elle  est  ronde  et  couverte  d'aspérités  souvent  folia- 
cées, on  lui  a  donné  le  nom  de  rosette.  On  enlève  ainsi  tout 

le  cuivre  des  bassins  par  rosettes. 

hes  Japonois  coulent  leur  cuivre  sur  une  toile  à  voile, 
étendue  sur  des  barres  de  fer,  et  couverte  de  deux  pouces 

d'eau.  Use  moule  en  barres  qui  ont  une  couleur  rouge  très- 
vive. 

Dans  quelques  fonderies  ,  on  ajoute  au  cuivre  environ  o,o5 
à  0,06  de  plomb:  ce  plomb  facilite  la  fusion  et  lascorification 

à  une  température  plus  basse  ;  mais,  outre  qu'il  augmente  les 
dépenses,  il  entraîne,  en  se  scorifiant ,  environ  la  dixième 

parlie  de  son  poids  de  cuivre. 

Tant  que  le  cuivre  est  en  fusion,  on  voit  s'élever  de  sa  sur- 
face une  fumée  qui  est  composée  d'une  multitude  de  petits 

globules  de  cuivre.  On  les  recueille  dans  la  cheminée  du  four- 
neau ,  dans  laquelle  on  pratique  quelquefois  une  espèce  de 

chambre  pour  cet  objet. 

Lorsque  le  cuivre  contient  de  Targent  en  quantité  assez 

considérable  pour  qu'il  soit  extrait  avec  avantage ,  on  le  sé- 
pare en  grand  par  l'opération  de  la  coupellation ,  ou  parcelle 

que  Ton  nomme  liquation. 
On  ne  peut  employer  la  coupellation  que  dans  le  cas  où  le 

cuivre  contient  au  moins  la  moitié  de  son  poids  en  argent. 
Dans  le  cas  contraire  ̂   il  doit  être  soumis  à  la  liquation. 

On  fond  alors  le  cuivre  de  nouveau  dans  un  fourneau  à 

manche ,  en  y  ajoutant  environ  trois  fois  et  demie'son  poids 

de  plomb.  Cette  opération  s'appelle  rafraîchissement  du  cuivre. 
On  coule  cet  alliage  dans  un  moule  brasqué  qui  lui  donne  la 
forme  de  pains  cylindriques  assez  plats  :  on  les  nomme  pains 

de  liquation. 

On  place  ces  pains,  au  nombre  de  six  à  neuf,  verticale- 
ment et  à  côté  les  uns  des  autres,  mais  en  les  espaçant  de  quatre 

à  cinq  centimètres  dans  des  fourneaux  particuliers  ;  ils  porieut 

sur  un  siège  composé  de  deux  plaques  de  fonte  ,  qui  sont  incli- 

nées l'une  vers  l'autre,  et  qui  laissent  entre  elles  une  rigole 
profonde  destinée  à  conduire  la  matière  fondue  dans  un  bas- 

sin de  réception. 

Tantôt  les  fourneaux  ne  sont  composés  que  de  deux  sièges, 
et  alors  les  pains  de  cuivre  sont  chauffés  avec  du  charbon  de 
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bois ,  qui  les  entoure  de  toutes  parts  ;  mais  on  a  deux  four- 
neaux qui  se  chauffent  successivement  ;  et ,  du  moment  où 

l'opération  est  terminée  dans  Fun,  on  la  recommence  dans 
le  second. 

Tantôt  le  fourneau  de  liquation  est  composé  de  quatre 
sièges  qui  peuvent  porter  chacun  de  douze  à  quinze  pièces 
de  liquation;  une  voûte  les  recouvre  tous,  et  forme  un  seul 
fourneau  de  réverbère.  On  chauffe  ce  fourneau  avec  du  bois 

qui  est  placé  sur  la  grille  latérale,  et  non  entre  les  pains  , 
comme  se  met  le  charbon  dans  le  premier  procédé. 

Dans  l'une  et  Tautre  méthode ,  il  faut  ménager  le  feu  tel- 
lement que  le  plomb  seul  se  fonde  le  plus  complètement 

possible ,  et  entraîne  avec  lui  Targent  que  contenoi  t  le  cuivre. 
Les  pains  de  cuivre  ,  quoiqtie  affaissés,  doivent  rester  solides, 
mais  poreux  et  criblés  comme  une  éponge. 

On  porte  ces  pièces  de  liquation  dans  un  autre  fourneau 
où  elles  sont  toujours  placées  verticalement  :  Tobjet  est  de  les 

faire  ressuer^  c'est-à-dire  d'en  dégager,  par  une  plus  forte 
chaleur,  presque  tout  le  plomb  qu'elles  contiennent  encore; 
chaleur  qu'on  n'auroit  pu  leur  faire  éprouver  en  Commen- 

çant, sans  fondre  toute  la  masse  quî.étoit  beaucoup  plus 
fusible  ,  lorsque  le  plomb  y  étoit  en  plus  grande  quantité. 

Le  plomb  obtenu  par  ces  deux  opérations  est  du  plomb 

d'œuvre  ou  argentifère  ;  on  en  retire  l'argent  par  le  procédé 
décrit  à  l'article  Plomb. 

Le  cuivre  qui  reste  n'est  pas  encore  entièrement  privé  de 
plomb  ;  il  faut  le  raffiner  de  nouveau  ;  et ,  malgré  ces  diverses 

opérations,  on  ne  peut  le  priver  entièrement  d'argent.  Celui 
qui  a  été  liquéfié  avec  le  plus  de  soin  en  contient  encore 
plus  de  o,oo3. 

Le  procédé  de  la  liquation  ne  peut  être  appliqué  au  cuivre 

qui  contient  de  l'or:  ce  métal  précieux  n'est  point  enlevé  par 
le  plomb.  Si  le  cuivre  aurifère  contient  beaucoup  d'or,  on 
peut  le  coupeller  avec  du  plomb;  mais  c'est  une  opération 
très-dispendieuse  et  qu'on  pratique  rarement.  On  a  donc  cher- 
ché  un  procédé  moins  cher  et  plus  sûr  pour  enlever  au  cuivre 

tout  l'argent  ou  tout  l'or  qu'il  peut  renfermer.  On  arrive  à 
ce  but  au  moyen  de  l'amalgamation  :  on  réduit  le  cuivre  eu 
maltes  en  le  fondant  avec  du  soufre  ;  on  grille  ces  mattes  deux 
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la  connoissance  des  minéraux  dans  leur  essence,  oil  dans 

leur  nature  et  leurs  propriétés,  d'où  résultent  leur  différéucc 
ou  leur  ressemblance   entre  eux. 

a.*  Delà  minéralogie  géognostiqu e ,  c'est-à-dire  de  la  science 
qui  considère  les  minéraux  dans  leur  position  dans  le  sein  de 
la  terre,  dans  leurs  connexions  entre  eux,  ainsi  qtie  dans 
les  circonstances  et  la  succession  de  leur  formation. 

L'HiSTOiaE  des  minéraux ,  qui  se  compose  : 

1.^  De  la  minéralogie  historique,  ou  de  l'histoire  des  mi* 
néraux  dans  leurs  rapports  avec  les  progrès  de  nos  connois- 
sances,  etc. 

2.**  De  la  minéralogie  technologique,  ou  de  la  connoissance 

des  minéraux  dans  leur  application  à  nos  usages ,  quels  qu'ils 
soient. 

Ayant  d*étudier  les  espèces  minérales  sous  ces  quatre  points 
de  vue,  nous  devons  examiner  quelles  règles  doivent  nous 

diriger  dans  cette  étude  ,  quels  moyens  nous  devons  em- 

ployer pour  la  rendre  complète,  et  quelles  connoissances  gé- 

nérales nous  devons  acquérir  sur  les  minéraux,  pour  les  ap- 
pliquer à  la  connoissance  de  chaque  espèce. 

FBEMIÈRE   CONSiDéRATION. 

MINÉRALOGIE  SCIENTIFIQUE. 

Art.  !•  Définition  des  minêrjux ,  ce  qui  r.Ej  distingue  des 
AUTRES  CORPS  DE  LA  NATURE, 

« 

La  première  connoissance  à  acquérir,  c'est  de  déterminer 

nettemcnten  quoiun  corps  inorganisé  diffère  d'un  corps  orga- 
nisé, etpar  conséquent  ce  qui  distingue  les  minéraux  ou  corps 

bruts,  des  animaux  et  des  végétaux  ou  corps  vivans  ;  en- 
suite de  développer  les  propriétés  caractéristiques  qui  éta- 

blissent ces  différences;  enfin  d*examiner  quelles  sont  les  autres 
propriétés  ou  particulières  aux  minéraux,  ou  communes  à  un 

grand  nombre  d'entre  eux. 
Lesdifférenrcesqui  distinguent  les  corps  inorc^anisésdes  corps 

organisés  ou  vivans,  se  tirent  de  leur  structure*  et  surtout 
de  leur  manière  de  se  fgrmcr  et  de  croître. 

Dans  les  corps  organisés,  les  parties  qui  coraposent  iV/r^  ou 
le  tout  sont  dissemblables  et  différentes  les  unes  des  autres  par 
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leur  forme,  leur  nature,  leur  arrangement,  et  par  beaucoup 

d*autres  propriétés  ;  aucune  de  ces  parties  n'est  complète- 
ment semblable  au  tout  qu'elles  composent*  JLes  matières 

qui  concourent  à  l'accroissement  du  tout  sont  transportées 
dans  son  intérieur  par  des  organes  qui  ont  la  propriété  de  les 
modifier,  de  les  charrier  dans  toutes  les  parties  des  corps  or- 

ganisés, de  les  assimiler  à  ces  parties  ,  et  de  concourir  ainsi 

à  leur  croissance  du  dedans  en  dehors  ;  l'augmentation  vient 
nécessairement  de  l'intérieur.  Il  existe  donc  dans  les  corps 
organisés  une  action  ou  circulation  intérieure  qui  les  distingue 
essentiellement  des  corps  bruts.  Ce  mode  de  croître ,  propre 

aux  êtres vîf^ans,  s'appelle ,  comme  on  le  sait ,  intus-susceptiop» 
Ainsi  les  corps  organisés  ou  viyans  sont  composés  de  parties 

dissimilaires ,  et  croissent  par  intus-susceplion» 

Nous  n'insistons  pas  davantage  sur  les  caractères  essentiels 

de  cts  corps  :  ils  sont  développés  dans  tous  les  ouvrages  d'His- 
toire naturelle  générale,  de  zoologie ,  de  physiologie ,  etc.;  et 

d'ailleurs  les  caractères  opposés  des  corps  inorganisés ,  les  fe- 
ront mieux  ressortir. 

Les  corps  bruts  ou  inorganisés,  dont  les  minéraux  font  la 
plus  grande  partie,  qui  sont  les  élémens  de  tous  les  autres  ̂  
ne  présentent  dans  leur  structure  intime  aucune  partie  dis- 

semblable ,  ne  montrent  dans  Tintérieur  de  leur  masse  au- 

cun de  ces  appareils  qu'on  nomme  organe;  chaque  partie 
est  exactement  semblable  au  tout.  Ce  tout  n'est  donc  lui- 

même  qu'une  masse  résultante  de  l'aggrégation  des  parties  si- 
milaires qui  s'appliquent  par  une  force  de  cohésion  à  Tex- 

térieur. 

Un  corps,  ou  plutôt  uite  masse  inorganique  ,  est  donc  com- 
posé de  parties  similaires  (i),  et  croît  par  juxta-position. 

Il  y  a  entre  les  corps  inorganisés  et  les  corps  organisés  une 

autre  différence  assez  remarquable ,  quoiqu'elle  soit  moins 
déterminée ,  moins  absolue  ,  et  qu'elle  ne  nous  semble  même 
pas  essentiellement  distinctîve  de  ces  deux  classes  de  corps  ; 
mais  elle  se  présente  si  fréquemment ,  elle  est  surtout  si  exclu- 

sive lorsqu'on  la  considère  dans  les  corps  organisés,  qu'on 

(i)  Il  ne  faut  pas  prendre  les  parties  dissemblables  dont  sont  composés 

les  MinsRAux  kélahoés  pour  des  molécules  dissimilaires. 
3l.  11 
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doit  la  placer  au  moins  en  seconde  ligne.  Cette  dififérence  est 
celle  qui  se  montre  entre  les  formes  extérieures  des  corps 
organisés ,  et  celles  des  corps  inorganisés. 

Dans  les  premiers  toutes  les  formes  sont  arrondies  au  moins 

dans  un  sens  ,  c*est-à-dire  cylindroides.  On  iCy  voit  jamais  ni 
arête  vive,  ni  angle  solide  déterminable  et  constant,  rare- 

ment y  trouve-t-on  quelques  faces  planes ,  et  même  ne  le 
sont-elles  que  partiellement,  imparfaitement  et  passagèrement 

Dans  les  corps  inorganiques ,  dans  ceux  qui  seuls  doivent 
être  considérés  comme  un  tout,  une  unité  complète  et  termi- 

née, et  non  comme  une  association  grossière  de  plusieurs 

unités ,  les  formes  sont  angulaires ,  les  faces  sont  souvent  par- 
faitement plates,  les  arêtes  rectilignes ,  et  les  angles  solides 

bien  déterminés  et  d*une  valeur  constante. 
Quand  ces  corps  prennent  des  formes  arrondies  ,  ce  qui  est 

une  exception  rare  et  même  limitée  à  un  petit  nombre  d'es- 
pèces, cela  tient  ou  à  des  circonstances  particulières  propres 

à  certains  cas,  comme  dans  les  diamans,  les  calcaires  ferri- 

fères  et  maga  ésiens ,  etc. ,  ou  bien  k  ce  que  ce  sont  des  ag- 
grégations  grossières  de  plusieurs  unités ,  ou  parties  indépen- 

dantes; tel  est  le  cas  des  stalactites,  des  hématites  et  de  toutes 
les  concrétions. 

Mais  si  les  formes  arrondies  peuvent  quelquefois  se  pré- 

senter dans  le  règne  inorganique .  Tinverse  n^est  pas  vrai,  et 
les  formes  angulaires  sont  absolument  étrangères  aux  corps 

organisés;  car  il  ne  faut  pas  regarder  comme  formes  angu- 
laires les  tiges  prismatiques  de  quelques  végétaux,  les  graines 

polygones,  etc. ,  ni  comme  corps  organiques  les  matières  cris^ 
tallines ,  même  de  composition  animale  ou  végétale ,  qui 
peuvent  se  trouver  dans  ces  corps,  tels  que  le  cétin,  Tacide 
urique ,  le  sucre .  le  camphre ,  etc.  Ces  corps  sont  de  vrais 

corps  inorganiques  d*origine  animale  ou  végétale  ,  analogues 
par  leur  manière  de  se  former  et  de  croître  aux  corps  inorga- 

niques minéraux  ;  ib  n'en  différent  que  par  leur  composition 
chimique. 

Il  résulte  de  ces  définitions  et  des  distinctions  quVlIes  éta- 
blissentf  une  conséquence  assez  importante  pour  la  métaphy- 

sique de  la  minéralogie ,  c*e$t  celle  qui  est  relative  à  Vindi- 



MIN  i65 I 

Dans  les  régoes  organiques  il  y  a  des  individus ,  c'est-i-dlre 
des  êtres  qui  ne  peurent  être  divisés  sans  être  détruits^  ou 
en  totalité ,  ou  dans  Tune  de  leurs  parties.  Dans  les  corps  bruts, 

et  par  conséquent  dans  les  minéraux ,  on  ne  voit  plus  d'indî- 
ridus,  ces  corps  peuvent  être  divisés  sans  être  détruits;  les 

parties  séparées  sont  semblables  par  toutes  leurs  propriétés 

essentielles,  et  entre  elles  età  la  masse  qu'elles  forment.  Cette 
masse  peut  être  divisée  presq[ue  à  Finfini  en  petites  parties  qui 
ne  diffèrent  point  les  unes  des  autres.  Un  cristal  est  une  masse 

limitée,  mais  n'est  point  un  individu  ,  quoique,  dans  quelques 
cas ,  les  fragmens  aient  une  forme  différente  de  celle  que  le 

cristal  présentoit  avant  d'avoir  été  brisé. 
Cependant,  si  dans  les  minéraux  il  n'y  a  pas  d'individus  iso- 

lés et  visibles  comme  dans  les  animaux  et  les  végétaux ,  on 

doit  rechercher  s'il  n'y  a  pas  dans  les  corps  bruts  une  abstrac- 
tion à  laquelle  on  puisse  appliquer  ce  nom,  c'est-à-dire  s'il 

n*eat  pas  possible  de  se  les  figurer  dans  un  état  tel  qu'on  ne 
puisse  plus  les  diviser  sans  les  détruire ,  ce  qui  est  le  carac-* 
tére  de  Vêh-e  ou  de  Vindividu, 

La  molécule  intégrante  ,  telle  que  les  physiciens  et  les  chi- 
mistes la  conçoivent,  ne  pouvant  être  divisée  sans  être  dé- 

composée, c'est-à-dire  détruite,  peut  être  regardée  comme 
le  véritable  individu  minéralogique.  Elle  paroît  remplir  toutes 
les  conditions  attachées  à  ce  mot.  En  effet,  il  y  a  peu  de 
doute  que  si  nous  avions  des  organes  assez  délicats  pour  aper- 

cevoir les  molécules  intégrantes  d'un  corps  ,  nous  les  verrions 
toutes,  non  seulement  semblables,  mais  égales  entre  elles, 

et  par  cela  même  d'une  ressemblance  beaucoup  plus  parfaite 
que  celle  qui  existe  entre  les  individus  parmi  les  animaux  et 
parmi  les  végétaux. 

Les  échantillons  ou  les  fragmens  visibles  des  minéraux  sont 
donc  des  aggrégations  formées  de  molécules  intégrantes  ou 

d'individus ,  tantôt  tous  semblables  comme  dans  les  minéraux 
parfaitement  homogènes ,  tantôt  différens  les  uns  des  autres , 

parce  qu'ils  appartiennent  à  des  espèces  différentes,  comme 
dans  les  minéraux  mélangés  ou  souillés  de  matières  étrangères. 

Les  pierres  mélangées  sont  pour  nous  ce  que  seroit  un  po- 

lypier composé,  tantôt  d'une  seule  espèce- de  polype,  tantôt 
de  plusieurs  espèces,  vivant  entrelacées.  Si  nous  n'avions  pas 

11. 
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des  yeax  propres  à  distinguer  les  individos  qui  composent  ces 

poljTpiexs,  nous  n*jr  renions  que  des  masses' semblables  par 
leur  couleur,  parleur  aspect,  par  leur  cassure,  maisrariablcs 

par  leur  forme  et  par  leur  grcisseur,  et  susceptibles  d^étrc  di- 
TÎsées  sans  être  détruites,  tant  que  cette  dirision  n^agira  pas 
sur  les  polypes. 

On  dojt  seulement  remarquer  qu'en  minéralogie  on  n'a 
jamais  TU  les  individus  isolés,  ils  sont  toujours  aggrégés.  Cette 
aggrégation  des  individus  paroit  même  être  une  suite  de  leur 
simplicité.  Ainsi  les  individus  minéraux  ,  qui  sont  les  plus 
simples  de  tous,  sont  constamment  aggrégés,  comme  on  vient 
de  le  faire  remarquer.  Les  végétaux  qui  paroissent  être  les 
corps  les  plus  simples  après  les  minéraux,  sont  des  aggrégations 
dlndividus  composés  chacun  de  toutes  les  parties  essentielles 

à  leur  existence.  Ces  individus  aggrégés  sont  même  suscep- 

tibles d^étre  séparés  jusqu'à  un  certain  point,  sans  être  dé- 
truits ,  comme  Tobservation  et  TexpérieDce  des  boutures  le 

prouvent. 
Parmi  les  animaux  ,  les  individus  les  plus  simples ,  tels  que 

les  polypes  et  quelques  vers,  s'aggrègeot,  soit  en  se  liant  sur 
une  tige  commune ,  soit  en  se  rapprochant  seulement,  tandis 

que  les  animaux  d'un  ordre  plus  élevé,  les  quadrupèdes,  les 
oiseaux,  sont  des  individus  réels  parfaitement  simples  et  iso- 

lés, qu'on  ne  peut  diviser  en  aucune  manière  sans  opérer  leur 
destruction  totale ,  ou  au  moins  partielle. 

Le  véritable  individu  minéralogique  est  donc  la  molécule  in- 

tégrante. 

Nous  sommes  descendus  par  ces  considérations  à  l'abslrac- 
tion  la  plus  simple ,  et  nous  avons  acquis  par  là  les  moyens 
de  remonter  régulièrement ,  et  presque  sans  arbitraire  ,  à 

des  abstractions  d'un  ordre  supérieur,  c'est-à-dire  à  celles 

qu'on  nomme  espèce,  genre,  ordre,  classe,  etc.  Mais,  pour 
établir  ces  groupes  ayec  la  précision  que  nous  devons  y 

apporter,  il  faut  épuiser,  pour  ainsi  dire,  l'étude  de  tout  ce 
qui  appartient  aux  propriétés  particulières  des  minéraux ,  à 

ce  qu'on  appelle  leurs  caractères ,  ei  évaluer  l'importance 
de  ces  propriétés  ou  caractères  ,  c*est-à-dire  chercher  à  re- 
connofttre  celles  qui  sont  essentielles  à  l'individu ,  qui  le  font 
ce  qu'il  est,  celles  qui  appartiennent  aux  masses  qu'il  forme, 
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et  enfin  celles  qui  ne  sont  qu'accessoires ,  c'est-à-dire  qui  'sont 
dues  à  des  circonstances  particulières  d^ns  lesquelles  s'est  faite 
l'aggrégation  des  individus,  ou  à  des  corps  étrangers  qui  sont 
Tenus  se  mêler  avec  eux. 

Ces  considérations  appartiennent  aussi ,  et  peut-être  même 
plus  essentiellement  encore  à  la  classification  ;  mais  celle-ci 

ne  pouvant  être  établie  philosophiquement  qu'au  moyen  des 
propriétés  que  présentent  les  minéraux ,  et  de  la  valeur  de 
ces  propriétés,  il  faut  nécessairement  connoître  ces  propriétés 
générales,  et  les  apprécier  à  leur  véritable  valeur,  avant  de 
tes  employer  pour  réunir  les  minéraux  en  groupes,  sous  les 

noms  d'espèces ,  de  genres ,  etc. 
D'après  ce  que  nous  venons  d'établir^  on  est  amené  à  consi- 

dérer les  propriétés  des  minéraux  en  raison  de  leur  impor- 
tance, et  à  les  distinguer  en  trois  classes. 

1.*  Celles  qui  tiennent  à  l'essence  de  l'individu  minéralo- 

gique,  qui  le  constituent  ce  qu'il  est,  sans  lesquelles  il  n'exis- 
.  teroitpas,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  celles  qui  tiennent 
à  sa  composition.  Ce  sont  les  caractères  chimiques ,  tant  les  es- 

sentiels que  ceux  qui  dérivent  de  la  nature  chimique , 

tels  que  l'odeur,  la  saveur,  la  fusibilité,  etc. 
3.^  Les  propriétés  qui  résultent  essentiellement  de  la  nature 

du  minéral ,  c'est-à-dire  de  sa  composition  chimique ,  mais 
qui  se  manifestent  uniquement  par  son  action  sur  certains 

corps ,  sans  altération  de  l'individu  minéralogique  ni  de  ses 
aggrégations.  Ce  sont  les propriV^^s  qu'on  appelle  ph^^i^i/es.  Ces 
propriétés  peuvent  appartenir  à  l'individu  minéralogique ,  sup- 

posé isolé ,  comme  à  ses  masses  ,  sans  qu'on  puisse  encore  le 
déterminer  avec  certitude  :  telles  sont  la  forme ,  la  dureté , 

la  densité,  l'action  sur  la  lumière,  l'électricité,  etc. 
3.^  Les  propriétés  du  même  ordre  ,  ou  propi'îétés  physiques 

qui  appartiennent  évidemment  aux  masses  ou  à  Taggrégation 
des  individus,  telles  que  la  ténacité,  la  structure,  etc. 

Nous  allons  examiner  ces  propriétés,  leurs  valeurs  et  celles 
de  leur  modification ,  la  manière  dont  elles  se  manifestent , 

les  moyens  qu'on  a  pour  les  faire  ressortir,  les  observer,  les 
évaluer^  enfin  tout  ce  qu'elles  présentent  de  remarquable, 
d'intéressant  ou  d'utile ,  et  qu'on  doit  connoître,  avant  d'entrer 
dans  l'étude  spéciale  des  minéraux. 
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Akt.  II«  De  la  composition  des  minéraux  et  des  caractères 

CHIMiqUES. 

Comme  nous  classons  les  diverses  considérations  que  pré- 

sentent les  minéraux  dans  Tordre  de  l'importance  que  nous 
y  attachons ,  et  non  pas  dans  celui  qui  pourroit  résulter  de 
leur  manifestation  plus  sensible  ou  plus  apparente,  nous  de- 

vons placer  en  première  ligne  les  propriétés  chimiques ,  ou 
les  considérations  qui  résultent  de  la  composition  des  miné- 

raux, c'est-à-dire  de  l'essence  de  l'individu  minéralogique. 
La  composition  prise  5«i//e  suffit  pour  établir  l'essence  d'un 

minéral.  Tous  les  naturalistes  conviendront  que  quand  on 

leur  dira  que  telle  masse  homogène  est  constamment  com- 

posée de  soufre  et  de  mercure,  d'acidesulfuriqueetde  chaux 

dans  telle  proportion,  ils  n'en  demanderont  pas  davantage 
pour  reconnoître  dans  ces  compositions  des  minéraux  dis- 

tincts, lors  même  que  leur  forme  ou  toutes  les  autres  pro- 

priétés resteroient  long-temps  inconnues.  Si  au  contraire  on 
présente  un  minéral  dont  on  puisse  exactement  assigner  la 
forme  et  les  autres  propriétés,  on  ne  croira  jamais  le  con- 

noître  tant  qu'on  ignorera  sa  composition.  On  pourra  oublier 
de  demander,  dans  le  premier  cas,  quelle  est  la  forme  du 
nouveau  corps  ;  mais  on  demandera  toujours,  dans  le  second  , 

de  quoi  est»il  composé,  ou ,  s'il  est  indécomposable ,  quelles 
sont  ses  propriétés  chimiques;  car  celles-ci  sont  les  signes  ir- 

récusables de  la  différence  des  corps  ;  et  si  ceux  qu'on  tire  de 
la  forme  ou  des  propriété5  physiques  peuvent  quelquefois  les 

suppléer,  pour  établir  cette  distinction,  c'est  qu'ils  les  font 
présumer. 

Ces  propriétés  tenant  donc  essentiellement  à  l'essence  des 

corps  inorganiques,  c'est  par  leur  examen  que  nous  devons 
commencer  l'étude  des  propriétés  générales  de  ces  corps. 
C'est  par  une  analyse  complète  faite  sur  des  échantillons  par- 

faitement purs,  c'est-à-dire  exempts  de  tout  mélange  avec  des 
corps  étrangers,  et  choisis  dans  leur  degré  de  plus  simple  com* 

position ,  c'est- à-dire  exempts  de  tous  corps  dissous  dans  leur 
masse  (i);  c'est  par  une  analyse  faite  avec  toutes  les  précau- 

(i)  Le  quan  coloré,  verdâtre  et  opaque,  est  altéré  par  une  terre  verte 
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lions  et  tout  le  talent  queVétat  de  la  science  rend  obligatoires; 

c'est  par  une  évaluation  savante  des  diverses  combinaisons 
que  doivent  former  entre  eux  les  élémens  obtenus ,  qu'on 
arrive  à  la  connoissance  la  plus  profonde  de  la  composition 

des  minéraux  ,  à  celle  enôn  que  Tétat  actuel  de  la  chimie  per- 
met d'atteindre. 

Il  nous  suffît  d'avoir  indiqué  ce  que  l'on  doit  entendre  par 
une  bonne  analyse  et  les  circonstances  dans  lesquelles  on  peut 
présumer  connoitre  avec  quelque  certitude  la  composition 
des  minéraux  :  nous  ne  pouvons  entrer  à  cet  égard  dans  de 

plus  grands  développemens  ;  c'est  dans  les  ouvrages  des  chi- 
mistes qu'on  doit  aller  les  chercher. 

Mais  il  ne  faut  pas  confondre  l'analyse  des  minéraux  avec 
la  recherche  de  leurs  caractères  chimiques;  l'objet  de  l'ana- 

lyse, comme  nous  venons  de  le  dire,  est  de  faire  connoitre 
le  plus  sûffcment  et  le  plus  savamment  possible,  la  véritable 

composition  des  minéraux,  c'est-à-dire  non  seulement  les  élé- 
mens qui  s'y  trouvent ,  mais  comment  ces  élémens  réunis  en 

composés  binaires  ,  ternaires ,  quaternaires ,  etc. ,  forment , 
par  leurs  différens  modes  de  réunion ,  les  dififérentes  espèces 
minérales. 

Cette  connoissance  importante  qui  ne  s'obtient  que  par  des 
opérations  longues ,  savantes  et  délicates ,  étant  acquise ,  il 

s'agit  de  reconnoître  la  nature  d'un  minéral  au  moyen  d'opé- 
rations brèves,  simples  et  faciles,  mais  qui  puissent  cependant 

donner  des  notions  précises  et  certaines  de  cette  nature  ; 

c'est  ce  que  l'on  nomme  les  caractères  chimiques.  Ces  carac- 
tères ont,  comme  la  chose  qu'ils  manifestent,  une  haute  im- 

portance et  une  grande  valeur  :  par  leur  moyen  on  peut  sou- 

vent déterminer,  non  seulement  la  nature  de  l'échantillon 

qu'on  examine,  mais  le  placer  dans  l'espèce  et  dans  le  genre 
auquel  il  appartient;  car  ils  sont  susceptibles  de  se  généra- 

liser, et  par  conséqueut  de  faire  reconnoître  une  espèce  , 

quel  que  sôit  l'aspect  sous  lequel  elle  se  présente.  Les  autres 

qui  y  est  MÉLAncÉzj  du  quarz  jaune  ou  violet,  limpide,  est  altéré  par  un 

oxide  métallique  qui  y  est  dissous;  du  quarz  hyalin,  incolore,  parfaite- 
fiient  limpide,  est  daus  «on  degré  de  pureté  absolu  ou  réduit  à  sa  plus 

*imple  composition.  ' 
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caractères,  ceux  même  qui  paroissent  le  plus  intimement  liés 

à  la  nature  des  minéraux,  ne  jouissent  point  de  cetle  géné- 

ralité, et  pour  qu'ils  se  manifestent,  il  faut  que  ces  corps  se 
présentent  dans  un  état  particulier  de  perfection ,  assez  rare 
dans  la  nature  :  le  caractère  chimique ,  au  contraire ,  va  cher- 

cher l'individu  minéralogique  et  en  dévoiler  la  nature  au 
milieu  même  des  mélanges  les  plus  hétérogènes  et  dans  l'état  de 
la  plus  grande  altération  de  ses  masses. 

Le  fer  dans  l'ocre ,  la  chaux  carbonatée  dans  la  marne 
friable  ont  perdu  pour  se  faire  reconnoitre  les  secours  de  la 
densité,  de  la  dureté,  du  magnétisme ,  de  la  réfraction  ,  de  la 
forme  ;  mais  le  caractère  chimique  ne  les  abandonne  jamais. 

On  peut  donc  avoir  lieu  d'être  surpris  qu'après  avoir  trouvé, 
admis  et  employé  un  moyen  aussi  efficace  de  connoUre  réel- 

lement les  minéraux,  et  ensuite  de  lesreconrioi/re,  une  école 
tout  entière,  une  école  célèbre,  répandue  dans  tout  le  monde 

savant,  l'ait  abandonné,  rejeté  même,  et  que  ce  ne  soit 
pour  ainsi  dire  qu'avec  peine,  que  ce  ne  soit  même  pas  de 
toute  part  qu'on  y  revienne  ;  c'est  ce  que  nous  allons  faire  voir 
en  parcourant  l'histoire  des  caractères  chimiques  ,  avant 
d'entreprendre  de  les  faire  connoître. 

On  peut  regarder  Cronstedt  comme  le  minéralogiste  qui  ait 

le  premier,  vers  1768,  senti  l'importance  des  caractères  chi- 
miques pour  la  distinction  des  minéraux,  et  qui  ait  employé 

des  procédés  aussi  précis  que  variés  pour  les  reconnoitre  par 
ce  moyen. 

Bergman  et  son  élève  Gahn  portèrent  encore  plus  loin  ce 
genre  de  recherches  :  le  premier  proposa  une  classitication 

fondée  sur  les  rapports  tirés  de  la  composition  ;  l'un  et  l'autre , 
et  surtout  Gahn ,  tirèrent  de  l'emploi  d'un  seul  des  moyens 
que  procure  la  chimie  appliquée  à  la  minéralogie,  des  carac- 

tères tellement  précis  et  tranchés ,  qu'au  rapport  de  M.  Ber- 
zélius,  qui  a  été  le  témoin  de  ses  travaux ,  il  dîstinguoît  avec 

sûreté  presque  toutes  les  espèces ,  et  y  découvroit  des  prin- 
cipes qui  y  étoient  en  quantité  infiniment  petite. 

C'est  vers  1780  que  ces  moyens  furent  mis  à  la  disposition 
de  tous  les  minéralogistes  qui  purent  alors  en  apprécier  le 

mérite  et  les  ressources  :  aussi  plusieurs  s'en  servirent-ils;  et 
si  tous  ne  les  employèrent  pas  avec  le  même  succès,  ou  avec 
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la  même  sagacité ,  cela  tenoit  et  à  l'état  encore  imparfait  de 
la  chimie,  et  au  genre  d'esprit  de  ceux  qui  la  cuUivoient. 
Ainsi  on  rit  de  1770  à  1790,  Sage,  Monnet,  et  surtout  De- 
bom  et  de  Saussure ,  Mongez  et  Volta ,  Daubenton  même ,  et 

ensuite  plus  tardSchmeisser,  Haiiy,  etc.,  prouver,  parleur  mé- 
thode précise  de  détermination,  la  valeur  et  les  autres  avan- 

tages des  caractères  chimiques  pourreconnottre  les  minéraux 

et  rapprocher  les  variétés  en  espèces,  et  celles-ci  en  genres 
fondés  sur  des  principes  scientifiques,  et  non  sur  de  vaines 

et  passagères  similitudes  :  comment  se  fit-il  qu'une  école  en- 
tière ,  célèbre  par  le  nombre  et  le  mérite  de  ses  adeptes,  ait 

méconnu  la  solidité  de  ces  caractères?  comment  se  fait -il 

que  ,  dans  le  moment  même  où  ces  caractères  sont  por- 

tés à  leur  plus  haut  degré  de  précision  et  d'étendue  par  les 
travaux  de  M.  Berzélius,  de  ses  élèves  et  des  chimistes  miné- 

ralogistes de  tous  les  pays,  le  chef  d'une  nouvelle  école 
propose  encore  des  classifications  dans  lesquelles  la  composi- 

tion est  sans  valeur,  et  les  caractères  chimiques,  ou  presque 

entièrement  oubliés,  ou  appliqués  comme  caractères  artifi- 

ciels P  Ce  n'est  pas  le  moment  d'examiner  cette  question 
qui  tient  aux  principes  généraux  des  classifications. 

Les  caractères  chimiques  peuvent  se  considérer  sous  trois 

rapports  différens  :  tantôt  ils  émanent  du  minéral  sans  le  se- 

cours d'aucun  agent ,  et  le  font  reconnoître  en  agissant  sur 
nos  sens;  tantôt  ils  se  tirent  de  l'altération  que  la  simple  action 
de  la  chaleur  fait  subir  au  minéral-,  tantôt  enfin  ils  se  manifes- 

tent par  le  changement  que  le  minéral  éprouve  de  la  part  de 

certains  corps  qu'on  nomme  réactifs ,  ou  de  celle  qu'il  leur 
fait  éprouver. 

De  là  trois  sortes  de  caractères  chimiques  : 

1.  L'action  sur  les  sens. 

2.  L'altération  par  le  calorique. 
3.  L'altération  par  les  réactifs. 

§.  1.  Action  sur  les  sens. 

1  •  La  savbur  offre  un  caractère  tellement  propre  à  certains 

corps  que  les  chimistes  qui  ont  acquis  l'habitude  de  l'employer, 
ne  se  méprennent  jamais  sur  la  nature  des  corps  qu'ils  cher- 

chent à  déterminer  par  ce  moyen.  Il  est  inhérent  à  leur  na- 
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tiire,  et  remporte  de  beaucoup  à  cet  égard  sur  la  couleur; 
mais  il  en  est  de  ce  caractère  comme  de  tous  ceux  qui  ne 

peuvent  être  mesurés  par  des  instrumens  ;  nos  sens  nous  don- 

nent les  moyens  de  les  percevoir,  mais  ces  moyens  sont  indiYÎ- 
duelsy  et  nous  ne  pouvons  définir,  avec  assez  de  précision 
pour  les  transmettre,  les  différences  que  nous  remarquons. 

La  saveur  a  eneore  un  autre  avantage  sur  les  autres  caractères 

chimiques,  c'est  qu*eile  se  manifeste ,  sans  aucune  altération  de 
la  part  des  corps*  Il  suffît  que  ces  corps  soient  dissolubles,oa 
seulement  susceptibles  de  se  combiner  avec  les  matières  salines 
de  la  salive  pour  devenir  sensibles  :  de  là  la  saveur  variée  d« 

cuivre,  du  fer,  du  xinc,  de  l'étain,  saveurs  assez  différentes 
pour  faire  reconnoitre  ces  métaux  avec  certitude  par  les  per- 

sonnes qui  ont  acquis  Thabitude  de  les  éprouver  ainsi. 

Mais  c'est  dans  les  substances  liquides ,  telles  que  les  esax 
minérales,  dans  les  substances  dissolubles  dans  Teau,  telles 

que  les  sels ,  suivant  Tacception  ancienne  et  vulgaire  de  ce 
mot  «  que  ce  caractère  est  et  plus  sei)sible  et  plus  distinctif. 

On  a  cherché  à  établir  quelques  divisions  dans  les  dilTé- 

reutes  saveurs*  appliquées  aux  seuls  corps  qu'on  trouve  ■«- 
lurellement.  On  peut  les  réduire  aux  sui^-antes  : 

Métallique.  —  Les  métaux  et  quelques  oxides. 
Astringente.  —  Le  fer  sulfaté. 

SlTptique.  —  Le  cuivre  sulfaté. 
Salée*  —  La  soude  muriatée. 

E^raîche*  —  Leniire. 

Amère*  —  La  magnésie  sulfatée. 

Acide*  —  L*alun. 
Alcaline.  —  Le  natron. 

u.  L^oi>sv&*  Elle  est  tanti^t  propre  au  minéral  et  diiea  sà  ve- 
IjtilisiitioA  entière  :  ddns  ce  cis  elle  pourroit.  comne  Là  sa- 

veur* le  £àire  recoanoitre  pour  ce  qu'il  est ,  sans  qu'oa  ail 
besoitt  d'avoir  recours  à  d*;iutres  proprié  les  :  mois  e«  carac- 
tènr  «  comme  celui  de  La  saveur,  est  indéfi ni«ii  Me  .  et  po«r 

^msi  dire  individuel.  D^xillears  il  est  rare  qu'il  se  iBaai teste 
de  lui-^méme  dans  les  minéraux,  et  sans  le  secours  d«  U 

rb^leur»  du  ckoc  «  du  frottement .  ou  de  ({ue^ue  aatre  moyen 
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qui  font  éprouver  au  corps  examiné  un  commencement  de 

décomposition,  ou  qui  ne  font  connoitre  qu'un  des  principes 
de  ce  corps , ,  souvent  même  étranger  à  sa  composition  essen- 
fieUe. 

Les  caractères  pris  d^ l'odeur  se  manifestent  donc  par  trois 
jaojenÈ. 

I  .^  Par  l'action  de  la  chaleur  qui  tantôt ,  en  volatilisant  le 
corps  sans  décomposition ,  lui  fait  développer  son  odeur  ca- 

ractéristique ;  ce  cas  est  assez  commun ,  et  le  caractère  qui  en 

résulte  est  de  première  valeur.  Le  soufre ,  l'arsenic ,  l'an- 
timoine, le  tellure,  le  phosphore,  le  chlore,  l'hydrogène,  le 

bitume,  répandent  chacun  une  odeur  particulière  qui  ne 

permet  pas  de  les  méconnoître.  * 

3.^  Par  frottement  violent ,  choc  ou  fracture. 
L'odeur  est  moins  manifeste,  et  le  caractère  peut  avoir, 

suivant  les  cas ,  une  valeur  très-différente. 

II  est  encore  de  première  valeur  lorsqu'il  sert  à  dévelop- 
per, dans  les  corps,  l'odeur  qui  leur  est  propre,  ou  qui  est 

celle  d'un  de  leurs  composans ,  alors  ce  moyen  et  ses  résultats 
rentrent  tout-à-fait  dans  le  cas  de  l'odeur  dégagée  par  la  cha- 

leur :  telle  est  l'action  du  choc  sur  l'arsenic  et  sur  les  com- 

binaisons de  ce  métal  avec  d'autres,  sur  les  sulfures,  etc. 
Mais  l'odeur  n'est  plus  que  l'indice  d'un  corps  étranger  inter- 

posé, lorsqu'elle  n'aaMCuneanalogie  avec  cellequipourroitêtre 
propre  aux  corps  choqués  ou  frottés  ;  telles  sont  les  odeurs  d'hy- 

drogène sulfuré ,  de  bitume  ,  répandues  dans  ces  circonstances 
par  des  quarz  ,  des  barytes  sulfatées,  des  calcaires,  etc. 

3.**  La  troisième  sorte  ou  classe  d'odeur  manifestée  par 

quelques  minéraux,  n'est  qu'une  propriété  fugace,  dont  la 
cause,  la  nature  et  l'importance  sont  encore  indéterminées; 
Cest  celle  qu'on  appelle  odeur  argileuse^  et  qui  se  dégage 
par  le  contact  de  l'humidité,  soit  de  l'haleine,  soit  de  toute 

autre  source ,  de  certaines  matières  sèches,  poreuses  et  d'ap- 
parence argileuse ,  mais  qui  se  dégage  aussi  des  minéraux 

qui  n'ont  rien  de  ce  qu'on  appelle  argileux  ;  tels  sont  cer- 
tains minerais  de  fer  oxidé  terreux,  la  pinite ,  etc. 

Elle  n'est  pas  due  à  l'argile,  car  l'alumine  pure,  le  kaolin,  etc., 
ne  la  manifestent  pas ,  et  plusieurs  minéraux  non  argileux  la 

dégagent.  11  paroîtroit  que  le  fer  oxidé  terreux  a  quelque  in- 
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fluence  siir  la  production  de  cette  odeur,  puisque  la  pluparl 
minéraux  qui  la  répandent  renferment  du  feràcetétat.E 

cette  odeur  se  manifeste  d'une  manière  très  -frappante , 
des  premières  gouttes  de  pluie  qui  tombent  après  quelc 
jours  de  sécheresse. 

On  doit  reconnoitre ,  d'après  ce  que  nous  venons  d'ei 
ser,  quelles  sont  dans  les  minéraux  les  odeurs  qui  peui 
être  considérées  comme  caractères  dîstinctifs ,  et  quelles  i 
ceUes  qui  ne  sont  que  de  simples  propriétés  de  circonsta] 

§•  3*  Action  du  calorique* 

L'action  du  calorique  sur  les  minéraux  ofiTre  trois  cons 
rations  très-différentes ,  et  des  caractères  d'une  valeur  a 
très-différente ,  suivant  que  ce  corps  agit  sur  les  masses 

a^grégais  d'individus,  ou  sur  les  individus  minéralogiq 
eux-mêmes. 

Dans  le  premier  cas,  le  calorique  se  borne  à  désunir  les! 
vidus  minéralogiques ,  à  les  écarter  plus  ou  moins  sans  les  i 

rer.  Le  calorique  n'agit  donc  ici  que  sur  les  aggrégations,  su 
masses,  et  point suries  individus  ou  molécules  intégrantes.  C 

le  cas  de  ce  qu'on  appelle  la  fusion  et  volatilisation  simples  c 
lesquelles  le  corps ,  après  avoir  été  fondu  ou  volatilisé,  i 

toujours  le  même.  Mais  comme  cette  désunion  s'opère  à 
degrés  de  température  différens ,  suivant  la  nature  des  i 
vidus  minéralogiques ,  elle  pour  roi  t  déjà  servir  à  distin^ 
les  espèces ,  sans  néanmoins  les  faire  connoître ,  si  on  avoil 

moyens  exacts  d'évaluer  le  moment  précis  de  la  fusion ,  i 
température  à  laquelle  elle  a  lieu;  non  seulement  on  ne 

sède  pas  ces  moyens,  mais  on  voit  qu'ils  seroient  peu 
caces ,  difficiles  à  employer  et  beaucoup  moins  satisfai 
que  ceux  qui  résultent  de  la  seconde  considération,  et  sur 

du  troisième  genre  d'action  chimique.  Cette  fusion 
volatilisation  simple  des  minéraux,  quoique  liée  à  l'esse 
de  ces  corps,  comme  tous  les  caractères  chimiques  ,  ne  ] 
donner  que  des  caractères  pour  ainsi  dire  grossiers,  et 

propres  à  la  véritable  distinction  des  espèces.  C'est  cepen< 
un  des  premiers  caractères  chimiques  qu'on  ait  mis  en  uj 
pour  former  des  ordreset  des  classes  en  divisant  les  miner 
enfusiblesetinfusibles,enfixes  et  volatils.  Ainsi,  à  Taidc 
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ce  caractère  ,  on  arrivera  à  distinguer  le  bismuth  si  fusible, 
des  métaux  qui  lui  ressemblent ,  lequarz  et  le  silex  infusibles 
du  verre  et  du  pélrosilex  plus  ou  moins  aisément  fusibles , 

Toxide  rouge  et  fixe  de  plomb,  de  Toxide  rouge  ou  du  sul- 

fure rouge  et  volatil  de  mercure.  Mais,  à  l'exception  de 
ces  cas  où  le  caractère  est  amené  à  prononcer  d'une  manière 
absolue  entre  deux  seuls  termes,  il  est  tout-à-fait  insuffisant 

dans  l'état  actuel  de  la  science,  et  nous  ne  nous  y  arrêterons 
pas  davantage. 

Le  second  cas  est  celui  où  le  calorique  agit  sur  l'individu 
minéralogique ,  l'altère ,  le  détruit ,  et  séparant ,  en  partie 
au  moins,  ses  principes  coostituans,  donne  les  moyens  de  les 

reconnoître,  à  l'aide  des  caractères  qui  leur  sont  propres,  et 
qu'il  leur  fait  manifester.  Ainsi,  dans  les  sulfures  de  fer,  de 
plomb,  etc. ,  le  calorique ,  dégageant  le  soufre ,  en  fait  recon- 

noître la  présence  ;  dans  les  combinaisons  arsenicales,  il  agit  de 

la  même  manière  sur  l'arsenic.  Les  résultats  sont  clairs  et  pré- 
cis; mais  les  cas  où  ils  se  présentent  ainsi  sont  très-bornés, 

parce  qu'il  faut  qu'il  y  ait  un  des  composans  qui  soit  volatil 
et  facilement  reconnoissable  par  le  caractère  de  l'odeur. 
Dans  le  troisième  cas,  le  calorique  détruit  les  individus 

minéral ogiqu es;  mais  comme  tous  leurs  principes  sont  fixes  , 

Us  restent  en  présence ,  et  souvent  alors  ils  se  combinent  d'une 
autre  manière  pour  former  d'autres  individus  et  une  autre 
espèce.  C'est  un  cas  très-commun  dans  les  minéraux  pierreux; 
or  cOmme  ces  nouveaux  minéraux  sont  encore  plus  difficiles 

à  reconnoitre  que  ceux  qui  les  ont  produits  par  leur  destruc- 

tion, cette  action  du  calorique  est  plus  embarrassante  qu'u- 
tile pour  la  détermination  des  espèces,  et  nous  n'en  ferons 

mention  que  pour  engager  à  l'éviter,  ou  à  en  faire  peu  d'usage. 
Ainsi  il  n'y  a  pas  de  doute  que  des  grenats  ,  des  staurotides, 
des  diallages,  des  mésotypes,  des  lazulites,  des  minerais  de 

fer  oxidé,  de  cuivre  pyriteux,  d'argent  rouge,  ne  soient 
di£férens  après  avoir  été  fondus  de  ce  qu'i]^  étoient  avant  cette 
opération ,  et  que  les  résultais  ne  puissent  rien  ,  ou  presque 
rien  nous  apprendre  pour  reconnoître  les  minéraux.. 

Nous  devons  maintenant,  et  avant  de  quitter  ce  sujet,  faire 

connoitre  les  instrumenset  les  procédés  qu'on  peut  employer 
pour  obtenir,  comme  caractères ,  les  résultats  que  donne  1  ac- 
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tion  du  calorique  sur  les  minéraux ,  ces  înstrumens  devant 

servir  également  à  l'action  combinée  du  calorique  et  des 
réactifs  que  nous  allons  examiner  dans  le  paragraphe 
suivant. 

Si  le  minéralogiste  ne'devoitpas  borner  ses  vues  à  tirer  de 
l'action  du  calorique  sur  les  minéraux ,  des  caractères  faciles 
à  observer ,  mais  tranchés  et  propres  à  les  faire  reconnoître , 

il  devroit  emprunter  à  la  chimie  les  moyens  qu'elle  enseigne^ 
et  il  n'auroit  besoin  d'aucun  instrument  particulier;  mais  il 
doit  agir  en  petit,  sans  embarras  et  cependant  avec  une 

grande  puissance.  L'Instrument  qui  remplit  fort  bien  ces  con- 
ditions est  emprunté  de  Tart  du  metteur-en-œuvre ,  et  porte 

le  nom  de  chalumeau. 

Cet  instrument ,  bien  fait ,  bien  dirigé  ,  accompagné  de 
toutes  les  circonstances  favorables  à  sa  plus  puissante  action , 

peut  communiquer  à  un  petit  fragment  de  minéral  une  cha- 

leur très- forte ,  au  moins  égale  au  i  Go^  du  pyromètre  de 
Wedgwood ,  et  laisser  apprécier  facilement  toutes  les  sortes 

d'altérations  qu'a  éprouvées  le  fragment  soumis  à  son  action. 
Depuis  l'époque  où  Swab ,  Bergman  et  Gahn  ont  employé 

le  chalumeau  ou  tube  de  fer  recourbé  ,  dont  se  servent  les 

bijoutiers  pour  opérer  la  soudure  d'objets  délicats,  jusqu'à  l'é- 
poque actuelle,  cet  instrument  a  été,  de  la  part  des  minéra- 

logistes, l'objet  d'une  multitude  de  recherches  ,  de  modifica- 
tions ,  de  combinaisons  dans  ses  diverses  parties;  près  de 

trente  personnes  s'en  sont  occupées;  plus  de  vingt  écrits, 
dont  quelques  uns  très-volumineux,  ont  été  publiés  sur  ce 

sujet;  et  s'il  falloit  présenter  ici  Phistoire  détaillée  et  com- 
plète de  cet  instrument,  nous  aurions  presque  un  volume  à 

écrire.  Nous  nous  bornerons  donc  à  indiquer  ses  principales 
variations  et  les  trois  ou  quatre  sortes  de  chalumeaux  entre 
lesquels  on  peut  choisir. 

Le  chalumeau  du  minéralogiste  est  essentiellement  un 

tuyau  ou  tube  percé  d'une  ouverture  très-déliée  par  laquelle 
de  l'air  fortement  chassé  traverse  la  flamme  d'une  lumière 
quelconque,  et  en  dirige  un  jet  délié,  mais  vif,  sur  le  miné- 

ral qui  est  présenté  à  cette  action. 

Suivant  qu'on  emploie  l'air  atmosphérique  chassé  des  pou- 
mons sans  aucun  appareil,  ou  différens  gaz  renfermés  dans 
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des  réservoirs ,  et  poussés  par  différens  moyens  sur  le  corps  à 
examiner ,  on  a  le  chalumeau  simple  ̂   ou  le  chalumeau  composé  m 

C'est  du  premier  seul  que  nous  allons  nous  occuper,  parce 
que  c'est  le  seul  qu'on  puisse  considérer  comme  agent  miné- 

ral ogique. 

On  distingue  dans  l'appareil  du  chalumeau  simple  trois  par- 
ties principales  : 

A.  Le  tube ,  ou  chalumeau  proprement  dit* 
B.  Le  corps  en  combustion  ̂   qui  doit  donner  la  chaleur. 
C.  Le  support  qui  doit  porter  ou  renfermer  le  fragment  à 

examiner. 

A.  Le  tube  ou  chalumeau  proprement  dit. 

Il  faut  qu'il  remplisse  les  conditions  suivantes: 
1.^  Qu'il  soit  assez  long  pour  que  l'observateur  ne  soit  point 

incommodé  par  la  chaleur  de  la  flamme,  ni  par  celle  qu'elle 
communique  au  chalumeau  ;  mais  qu'il  ne  soit  pas  trop  long 
de  manière  à  ren4reles  moindres  mouvemens  trop  sensibles, 

et  à  écarter  trop  l'objet  de  l'œil  de  l'opérateur;  19  à  22  cen- 
timètres (7  à  8  p.)  paroissent  être  la  dimension  la  plus  conve- 

nable, 

a."*  Que  l'ajutage  ait  une    direction  commode,  ou  qu'au 
>  moins  il  puisse  la  prendre,  et  en  cela  les  ajutages  mobiles  ont 
un  grand  avantage.  Il  doit  avoir  environ  4  centimètres. 

3.**  Que  le  trou  soit  très-fin,  percé  dans  Taxe  du  cône  qui 
forme  la  cavité  de  l'ajutage,  d'une  matière  inaltérable  parle 
feu,  et  susceptible  d'être  facilement  nettoyé. 

4.®  Qu'il  y  ait  un  réservoir  suffisant  pour  retenir  l'eau  qui 
se  dégage  des  poumons  dans  l'insufflation ,  de  manière  à  ce 
qu'elle  ne  puisse  pas  pénétrer  dans  la  cavité  de  l'ajutage  , 
quelque  direction  qu'on  donne  à  l'instrument. 

6«**  Qu'il  ne  puisse  laisser  passer  l'air  par  aucune  fissure, 
ni  par  aucun  point  de  réunion  ,  et  que  ces  points  de  réunion 
des  diverses  parties  soient  toujours  exactement  clos,  lors  même 
que  ces  parties  ont  été  usées  par  le  frottement. 

6.**  Enfin  il  faut  qu'il  soit  simple,  léger  et  d'un  transport 
commode,  qu'il  ne  communique  rien  de  malsain  ou  de  dé- 

sagréable dans  la  bouche  de  l'opérateur. 
Parmi  tous  les  chalumeaux  qui  ont  été  proposés ,  trois  nous 
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semblent  pouToir  se  disputer  la  préféreoce ,  et  être  offerts  ave 
observateurs  qui  choisiront  celui  qui  convient  le  mieux  à  leur 

usage  particulier. 

he  chalumeau  deGahfij  représenté  planche  I,  fig«  i.  II  n'a 
d'autre  inconrénient  que  d'être  un  peu  volumineux,  un  peu 
lourd, -et  d'avoir  un  ajutage  fixe. 

Le  éhaiMtnaiu  de  Vingt  j  fig.  2  :  l'ajutage  est  mobile  et  pcmt 
prendre  sur  la  tige  l'inclinaison  appropriée  à  la  position  et 
aux  mouvemens  les  plus  commodes  à  Topera  leur  $  mais  il  est 

susceptible  de  laisser  passer  Tair  par  le  point  de  rotation  de 

l'ajutage  sur  le  réservoir. 

En  faisant  cette  partie  conique ,  et  l'ajustant  exactement 
à  frottement,  on  pourroit  éviter  cet  inconvénient. 

Le  chalumeau  de  fVoUastonj  fig.  3.  Instrument  réduit  k  n 
plus  grande  simplicité ,  comme  le  sont  tous  ceux  dont  se  sert 

cet  homme  d'un  génie  si  remarquable  par  l'application  qu'A 
sait  en  faire  aux  plus  hautes  conceptions  de  la  physique , 
comme  aux  plus  minutieux  procédés  des  arts  mécaniques.  Les 

trois  pièces  A  s'ajustent  à  frottement ,  se  séparent  aisément,  se 

servent  d'étuis  B ,  tiennent  par  conséquent  le  moins  de  place 
possible* 

Le  seul  inconvénient  qu'il  présente ,  c'est  de  manquer  d*un 
réservoir  d'eau;  mais  le  prolongement  de  Textrémité  étroite  de 
la  seconde  partie  peut  être  porté  jusqu'au  degré  propre  à 
remplir  Toffice  de  réservoir. 

Ces  instrumens  peuvent  être  faits  en  cuivre  jaune,  ou  en 

argent,  en  totalité  ou  en  partie;  il  faut  avoir  toujours  un 

petit  bout  mobile  en  platine,  qui  a  Tavantage  précieux 

de  pouvoir  être  nettoyé ,  c'est-à-dire  dégagé  de  la  suie ,  ou 
des  ordures  qui  obstruent  son  ouverture ,  en  le  portant ,  au 

moyen  du  chalumeau  lui-même,  à  l'état  incandescent. 
Le  chalumeau  simple  n'a  d'autre  support  quç  la  bouche  et 

la  main  gauche,  et  d'autres  soufflets  que  les  muscles  des  joues. 

Lorsqu'on  a  acquis  l'habitude  de  souffler  dans  cet  instrument, 
on  parvient  et  sans  beaucoup  de  peine,  à  y  entretenir  un  jet 

d'air  continu,  en  remplissant  sa  bouche  d'air,  et  respirant 
pour  en  introduire  de  nouveau  dans  les  poumons,  tandis  que 

les  muscles  buccinateurs  chassent  celui  qui  est  comme  em- 
magasiné dans  la  bouche. 
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B.  ht  corps  en  combustion. 

L'objet  qu'on  se  proposées!,  comme  nous  Tavons  dit,  de 
projeter  sur  le  corps  soumis  à  Tépreuve  du  feu ,  un  jet  de 

flamme  ,  ayant  une  très-grande  intensité  de  chaleur. 
If  faut  pour  cela  : 

1.®  Que  la  flamme  soit  sufijsamment  large,  qu'elle  soit  la 
plus  pure  possible  ,  c'est-à-dire  exempte  ,  autant  qu'on  le 
peut ,  de  fumée  extérieure. 

2."*  Qu'elle  soit  toujours  à  la  même  hauteur,  et  non  sus- 

ceptible d'être  altérée  ,  diminuée  d'intensité,  etc.,  par  l'ac- 
tion, de  l'air  du  chalumeau. 

Une  lampe,  alimentée  de  bonne  huile ,  ayant  une  mèche 

plate  d'une  dimension  convenable,  une  lampe  qui  soit  sus- 
ceptible de  se  placer  à  la  hauteur  et  dans  la  position  la  plus 

convenable  à  l'observateur  ,  dont  le  diamètre  n'écarte  pas 
trop  la  tige  du  chalumeau,  de  celle  du  support,  est  le 
foyer  de  combustion  le  plus  convenable  :  chacun  peut  la  faire 
faire  comme  il  le  préfère,  quant  à  la  forme,  aux  dimen- 

sions, etc.  Nous  donnons  ici,  pi.  Il,  fig.  1 ,  celle  qui  nous  a 
paru  la  plus  commode. 

Au  défaut  d'une  lampe  ,  on  peut  se  servir  d'une  chandelle, 
maison  en  devine  aisément  tous  les  inconvéniens ,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  les  détailler. 

Une  bougie  à  grosse  mèche  peut  suppléer  à  l'une  et  à  Tautre , 
mais  elle  a  plusieurs  des  inconvéniens  de  la  chandelle  ;  la 

flamme  d'une  bougie  ordinaire  est  trop  maigre,  et  par  con- 
séquent trop  foible. 

La  flamme  d'une  mèche  de  lampe ,  de  chandelle  ou  de  bou- 
gie présente  plusieurs  parties  distinguées  par  leur  teinte.  Eu 

nousbornant  aux  principales,  on  y  remarque:  Le  centre  (e),  un 

espace  conique  et  obscur;  c'est  comme  l'a  fait  voir  M.  Davy 
par  sa  manière  de  couper  les  flammes,  un  espace  sans  combus- 

tion, mais  rempli  du  gaz  qui  se  dégage  de  la  mèche,  et  qui, 

étant  abrité  du  contact  de  l'air  par  ses  couches  extérieures  en 

combustion ,  n'est  pas  encore  allumé.  Vextérieur  (y) ,  ou  la 
flamme  proprement  dite ,  qui  est  d'un  blanc  d'autant  plus 

éclatant,  qu'il  s'approche  davantage  de  la  pointe  de  la  flamme, 
3i.  12 
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c'est  aussi  la  partie  où  la  combustion  est  la  plus  complète ,  et  le 
degré  de  chaleur  le  plus  iatense. 

En  projetant  sur  la  flamme,  le  jet  d'air  qui  sort  du  cha- 
lumeau, on  augmente  considérablement  son  intensité,  parce 

qu'on  allume  pour  ainsi  dire  le  gaz  enveloppé  par  la  flamme 
extérieure,  et  parce  qu'on  dirige  sur  l'objet  soumis  à  l'action 
de  cette  haute  température  et  la  partie  brillante  de  l'extré- 

mité de  la  flamme,  et  le  nouveau  feu  produit  par  l'inflamma* 
tion  du  gaz  intérieur. 

Suivant  qu'o;i  plonge  cet  objet  dans  la  pointe  la  plus  déliée  de 
la  flamme,  partie  où  la  combustion  est  la  plus  complète  et  la 
la  chaleur  la  plus  forte,  ou  dans  le  milieu  du  fuseau  que  forme 
la  flamme ,  et  qui  est  la  partie  la  plus  brillante ,  on  oxide  dans  le 
premier  cas,  et  oo  désoxide  dans  le  second  le  corps  ̂ nsi  chauffé, 

si  c'est  une  substance  métallique  susceptible  de  ce»  modifica* 
tions.  La  pratique  dirigée  par  ce  primcipe  instruira,  beaucoup 

mieux  qu'une  plus  longue  description,  sur  la  position  où  il 
faut  mettre  le  métal  qu'on  veut  oxider  ou  réduire;  on  doit 

s'exercer  sur  Fétain  pour  acquérir  cette  pratique. 

C.  Le  support. 

C'est  le  corps  qui  porte  ou  qui  tient  l'objet  à  essayer. 
Il  a  présenté  des  variations  encore  bien  plus  nombreuses 

que  le  chalumeau  ,  et  doit  même  être  différent  suivant  le  but 

qu'on  veut  atteindre  ,  et  l'objet  qu'on  essaie. 
11  faut  des  supports  en  forme  de  pince  pour  tenir  tes  petits 

fragmensdontonveutsimplementconnoitrele  degré  etle  genre 

de  fusibilité,  quand  d'ailleurs  l'objet  n'est  pas  susceptible 
d'éprouver  une  liquéfaction  trop  complète. 

Il  faut  des  supports  faisant  l'ofBce  de  creusets,  quand  l'ob- 
jet est  susceptible  d'éprouver  une  liquéfaction  aqueuse ,  et 

qu'on  veut  lé  soumettre  à  l'action  de  diverses  substances. 
Le  support  le  plus  habituel  pour  examiner  la  fusibilité  des 

matières  terreuses,  est,  i.**  une  petite  pince  {Gg,  2),  dont  les 
extrémités  qui  serrent  l'objet  par  leur  propre  tendance  à  se 
fermer,  doivent  être  très-déliées  et  en  platine. 

Lorsqu'on  veut  essayer  l'objet  à  l'aide  de  divers  flux  ou 
réactifs,  on  peut  employer  : 

'j."*  Un  fil  de  platine  très-délié ,  recourbé  à  un  de  ses  bouts  ̂  
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on  fait  fondre  un  globule  de  flux  à  cette  extrémité  1  et  dans 
ce  flux  la  poussière  minérale  que  Von  veut  examiner. 

3.®  Une  Jame  mince  de  platine  que  Ton  courbe  et  creuse  à 
volonté  et  sur  laquelle  on  place ,  avec  ses  réaetifs ,  le  minéral 
à  essayer. 

Ce  moyen  simple  et  commode  ,  qui  a  fait  abandonner  les 
cuillers  de  platine,  est  dû  à  M.  WoUaston. 

4.*  Un  charbon.  Le  meilleur  charbon  est  celui  de  bois 

blanc ,  et  celui  de  saule  principalement.  Il  faut  qu'il  soit 
bien,  bxûlé ,  et  exempt  de  fissures  et  de  nœuds*  Le  char- 

bon de  bois  dur,  c'est-à-dire  de  chêne,  de  hêtre,  a  de  nom- 
breux inconvéniens.  Il  est  commode  de  tailler  en  parallélipî- 

pédes,  le  charbon  qui  doit  servir  de  support;  on  creuse  dans 
une  des  faces  une  petite  cavité  hémisphérique  dans  laquelle 
est  placé,  comme  daqs  un  creuset,  le  corps  à  examiner.  On 
y  ajoute  les  fondans  et  autres  réactifs  appropriés. 

Ces  quatre  sortes  de  supports  que  l'on  doit  tenir  à  la  main , 
pour  suivre  les  mouvemens  de  l'autre  main ,  et  pour  présen- 

ter convenablement  le  fragment  en  essai  à  la  flamme  du  cha- 

lumeau ;  ces  quatre  supports  ,  dis-je ,  sont  suffisans  pour  tous 

les  genres  d'opération  ,  et  remplacent  tous  ceux  qu'on  a  pro- 
posés d'ailleurs,  tels  que  les  filets  de  disthène,  les  lames  de 

mica ,  les  tubes  de  verre ,  les  éclats  de  silex ,  etc. 

Telles  sont  les  trois  parties  principales  qui  forment  l'appa- 
reil du  chalumeau  simple. 

Le  chalumeau  composé  peut  avoir  deux  buts  difiérens  : 

l'un  est  de  rendre  plus  fixes ,  peut-être  plus  commodes  dans 
quelques  cas ,  et  par  conséquent  plus  sûres ,  les  diverses  parties 
que  nous  venons  de  décrire,  en  soufflant ,  au  lieu  de  la  bouche , 
avec  un  soufflet  ou  avec  tout  autre  instrument  fixe  comme 

dans  la  lampe  de  l'émailleur,  en  rendant  par  conséquent  l'a- 
jutage du  chalumeau  et  le  support  également  fixes.  On  fait 

gagner  au  procédé ,  par  ces  moyens ,  une  assurance  et  une  conti- 
nuité que  la  main  et  la  bouche  ne  peuvent  donner  au  chalumeau 

simple  ;  mais  on  fait  perdre  à  l'instrument  l'avantage  d'être 
d'un  transport  facile  et  d'un  usage  général  dans  tous  les  lieux, 
dans  tous  les  momens  et  pour  tous  les  hommes.  Nous  ne  dé- 

crirons pas  le  chalumeau  composé,  qu'il  est  facile  de  se  figurer et  de  faire  exécuter  suivant  sa  convenance. 

12. 
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L'autre  but  est  tout  différent  de  celui  que  nous  avon 

en  vue  :  c'est  un  véritable  appareil  de  chimie  et  de  phy  .i( 
destiné  à  faire  des  recherches  sur  la  nature  et  les  propriété 

corps  inorganiques. 

Ici  on  n'emploie  plus  l'air  atmosphérique,  et  encore  m 

celui  des  poumons.  C*est  tantôt  du  gaz  oxigéne  qu'on  v 
sur  la  flamme  d'une  lampe  à  esprit  de  vin  très-rectifié , 
dans  la  cavité  du  charbon ,  de  manière  à  y  faire  naître 

Chaleur  d'un  très-haut  degré  :  tel  a  été  le  premier  chalun 
composé  employé  par  Lavoisîer,  et  ensuite  par  Marqu 

mais  bientôt  on  a  porté  l'action  de  la  chaleur  à  un  bien 

haut  degré,  d'abord  en  dirigeant  sur  l'objet  un  jet  de 
hydrogène,  allumé  par  un  jet  de  gaz  oxigène,  sor 

d'un  autre  réservoir,  c'est  le  chalumeau  de  M.  Hare  de 

ladelphie.  On  a  encore  été  plus  loin ,  et  c'est  à  MM.  Cli 

de  Cambridge ,  Brook  et  Neuman  qu'on  doit  ce  moyen 
trême  :  on  a  osé  renfermer  dans  un  réservoir  un  mélange 

tonant  de  gaz  hydrogène  et  de  gaz  oxigène ,  c'est-à-dire 
mélange  fait  dans  les  proportions  les  plus  convenables  i 
combinaison  complète  de  ces  deux  gaz.  Pour  donner  enc 

plus  d'intensité  à  la  chaleur  qui  doit  se  produire  au  mom 
de  ]a  combinaison  ,  on  a  eu  la  témérité  de  comprimer  ces 

et  d'en  diriger  le  jet  allumé  sur  le  corps  soumis  à  cette  p 
santé  action.  On  a  par  ce  moyen  tout  fondu  :  on  a  reco 

dans  les  corps  de  nouvelles  propriétés  relatives  à  leur  m 
de  fusion  et  de  volatilisation  ;  mais  on  est  entièrement  so 

comme  on  le  voit,  des  limites  dans  lesquelles  on  doit  se  : 

fermer  pour  chercher  les  caractères  minéralogiques. 
Nous  ne  mentionnons  donc  ces  instrumeus  que  parce  qi 

leur  a  donné  le  nom  de  chalumeau. 

Il  y  a  quelques  précautions  à  prendre  pour  faire  éproi 
au  minéral  la  plus  violente  action  du  feu  que  le  chalum 

simple  puisse  donner,  et  pour  éviter  qu'il  n'échappe  à  c 
action. 

Il  faut  d'abord  que  le  fragment  soit  le  plus  petit  possil 
si  c'est  on  éclat  de  minéral  pierreux ,  destiné  à  élre  pi 

parla  pince,  il  faut  qu'il  soit  très-délié,  qu'il  présente 
pointe  on  une  arête  vive. 
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On  peut  augmenter  encore  la  ténuité  des  minéraux  diffi- 

ciles à  fondre,  eu  broyant  dans  un  peu  d*eau  un  fragment  de 
ces  minéraux,  plaçant  une  goutte  de  cette  eau  sur  le  charbon 
qui  Tabsorbe  aussitôt,  en  laissant  à  sa  surface  un  dépôt  mince 

de  la  poussière  minérale.  On  donne  à  cette  pellicule  un  peu 

de  consistance  en  la  chauffant  au  rouge  sur  le  charbon  avec 

le  chalumeau.  On  Tenléve  ensuite  avec  beaucoup  de  précau- 

tion en  la  mettant  entre  les  serres  de  la  pince  ,  et  on  pré- 

sente cette  pellicule  très-mince  à  l'action  du  feu  du  chalumeau. 
Si  le  minéral  à  essayer  décrépite  par  la  chaleur,  il  faut  le 

pulvériseir  avant  de  ly  exposer;  et,  pour  le  pulvériser  sans 

qu*il  se  disperse  ,  on  Tenveloppe  dans  un  peu  de  papier. 
Si  la  poussière  est  tellement  ténue  ou  légère ,  que  le  vent 

du  chalumeau  puisse  Tenlevier  aisément,  on  lui  donne  une 

aggrégation  suffisante ,  en  l'humectant  avec  de  Teau  légère- 
ment gommée. 

Dans  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  ,  nous  n'avons  eu 
égard  qu'à  l'action  de  la  chaleur  du  chalumeau  sur  les  miné- 

raux ,  et  à  la  manière  la  plus  sûre  de  l'y  appliquer. 
Nous  allons  maintenant  examiner  les  résultats  de  cette  ac- 

tion simple,  c'est-à-dire  de  la  chaleur  agissant  seule  et  sans 

le  recours  d'aucun  autre  agent. 
1.  Elle  altère  ou  change  simplement  l'aspect  de  quelques 

uns  j  2.  fond  les  autres  ;  3.  volatilise  en  tout  ou  en  partie  cer- 

tains minéraux  ;  et  4.  fait  connoître  dans  d'autres  la  présence 
de  l'eau. 

i.^^La  simple  a^^^rafion antérieure  à  la  fusion,  ou  indépen- 
dante de  celle-ci,  que  certains  minéraux  éprouvent  de  Paction 

du  feu  sont: 

La  décrépitation.  Le  minéral  éclate  et  se  disperse  en  un 

grand  nombre  de  petites  parties  (les  pyrites,  le  diaspore). 

Jja. perte  de  la  transparence  et  le  changement  de  couleur,  phé- 

nomènes très-importans,  et  qu'il  faut  soigneusement  ap- 
précier, surtout  dans  les  substances  métalliques  (le  zircon 

hyacinthe,  la  tourmaline ,  etc.  etc.) 
JJ exfoliation.  Les  feuillets  ou  lames  dont  il  est  composé  se 

manifestent  ou  se  séparent  (le gypse,  l'apophyllite ). 
VeJJlorescence,  Le  fragment  se  boursoufle  et  s'épanouit  à  la 

manière  d 'un  chou-Heur  (la  mésdtype  ). 
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Le  h  ouUlonnemenL  Ce  phénomène  qui  indique  le  dé\ 

ment  d'un  gaz,  et  qui  tient  aussi  à  la  décomposition,  eoi 
à  l'efflorescence ,  à  la  fritte  ou  scorie;  enfin  à  la  fusion 
ou  moins  complète,  qui  est  le  second  degré  ou  mode  d 
ration. 

2.^  Lsifuêion  donne  des  produits  très-différens ,  et  qu'il 
soigneusement  distinguer. 

Lorsqu'un  minéral  est  peu  fusible ,  l'extrémité  aiguj 
fragment ,  ou  les  arêtes  les  plus  coupantes  sont  seules  en 

sées  -,  et  quelquefois  cette  altération  est  si  foible  qu'il  fat 
secours  de  la  loupe  pour  ]a  voir. 

Lorsque  le  verre  qui  résulte  est  assez  liquide  pour  coul 

long  de  l'éclat ,  et  rendre  le  fragment  plus  large  à  sa  ba» 
offre  ce  que  de  Saussure  appelle  fusion  en  verre  rétrogi 

Les  autres  produits  de  l'action  fondante  simple  sont  : 
Le  vernis»  Lorsque  le  fragment  se  couvre  seulement 

surface  d'un  vernis  vitreux  (  le  pyroxène ,  la  staurotide 
La  scorie.  Lorsqu^il  se  boursoufle  sans  se  réduire  en 

bule  (quelques  grenats  ferrugineux). 

La/rf^/e.  Lorsque  la  fusion  est  imparfaite,  et  qu'une  p 
non  fondue  est  disséminée  dans  la  partie  fondue. 
V émail.  Lorsque  le  globule  ayant  Féclat  du  verre 

complètement  opaque. 
Le  verre  enfin.  Lorsque  le  globule  parfaitement  fon 

l'éclat  et  presque  la  transparence  du  verre  :  ce  verr 
tantôt  compacte  y  tantôt  huileux, 

La  forme  du  globule ,  qui  est  tantôt  parfaitement  sphér 

et  lisse  (  le  felspath  )  tantôt  hérissé  d'aspérités ,  tantôt  pi 
d  ri  que  et  comme  cristallisé. 

3.*  La  volatilisation.  Le  fragment  examiné  peut  se  volai 
entièrement,  et  disparoitre  par  conséquent  en  totalité, 

qu'il  appartient  à  une  substance  qui  jouit  de  cette  propr 
et  que  cette  substance  est  pure:  tels  sont  le  mercure 

furé,  l'arsenic.  Ou  bien  il  n'y  a  qu'un  de  ses  principes 
se  volatilise,  l'autre  étant  fixe;  alors  le  fragment  dim 
sensiblement,  soit  qu'il  se  fonde  ou  qu'il  reste  solide 
est  le  cas  de  l'argent  rouge,  de  la  plupart  des  sulfures,  i 

Lorsque  ces  fragmens  sont  essayés  en  plein  air,  la  ma 

volatilisée  se  répand  dans  l'atmosphère,  et ,  à   l'excei 
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dé  Todeur  qu'elle  peut  manifester»  on  perd  tout  moyen  de  la 
reconnoître,  et  par  conséquent  un  des  meilleurs  caractères 
du  minéral  examiné.  M.  Berzélius,  pour  recueillir  la  matière 
Tolatilisée ,  place  le  fragment  dans  un  tube  de  verre  mince 

ouvert  à  ses  deux  extrémités,  et  qu'on  tient  plus  ou  moins 
obliquement.  On  chau£fe  le  fragment  à  travers  le  tube,  et 

on  peut  reconnoitre  à  sa  couleur,  ou  essayer  par  d'autres 
moyens  la  partie  volatilisée  qui  se  condense  sur  une  partie 
du  tube. 

4»**  Mais  si  cette  substance  étoit  de  l'eau ,  la  petite  quantité 
qui  s'en  dégageroît  en  raison  de  la  petitesse  du  fragment,  et 
le  courant  d'air  qui  traverse  le  tube,  ne  luipermettroientpas 
de  se  condenser.  On  met  alors  plusieurs  fragmens  bien  séchés 

&  la  température  de  l'eau  bouillante ,  dans  un  petit  matras  à 
col  long  et  à  large  ouverture  (fig.  3  ) ,  .et  on  les  chauffe  jusqu'à 
l'incandescence  ,  soit  à  la  flamme  de  l'esprit  de  vin,  soit  a 
celle  du  chalumeau.  L'eau ,  dégagée  quelquefois  avec  une 
grande  abondance,  se  condense  en  gouttelettes  très- distinctes 
dans  le  col  du  matras  (la  mésotype  ,  le  retinite  ,  les  silex 
résinites ,  le  manganèse  hydraté ,  etc. } 

§.  3.  Action  des  réactifs. 

On  entend  par  réactifs  en  chimie  les  corps  qui  servent  à 

faire  manifester  à  ceux  que  l'on  veut  reconnoître,  les  pro- 
priétés caractéristiques  qui  leur -sont  propres. 

La  manière  de  les  appliquer  soit  au  corps  dans  son  état 
naturel,  soit  au  corps  dissous ,  soit  au  corps  fondu,  a  moins 

d'importance  que  leur  mode  d'actions.  Ainsi,  au  lieu  de  les 
considérer  sous  le  point  de  vue  de  l'état  du  corps  sur  lequel 

on  réagit ,  nous  les  considérerons  d'après  leur  nature  ,leur  ma- 
nière d'agir  et  la  classe  de  caractères  qu'ils  doivent  faire  res- 

sortir. 

Un  traité  complet  des  réactifs  seroit  presque  un  traité  de 

chimie ,  et  deviendroit  tout-à-fait  étranger  à  la  minéralogie. 
Un  traité  incomplet  est  inutile  pour  celui  qui  sait  la  chimie , 

et  absolument  inintelligible  pour  l'amateur  de  minéralogie  , 
qui  ne  la  sait  pas.  Nous  devons  borner  ce  paragraphe  à  des 

préceptes  généraux  sur  l'emploi  des  réactifs  dans  les  essais  mi- 
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néralogiques ,  et  à  Tindication  dies  principaux  réactifs  que  le 
minéralogiste  doit  avoir  constamment  à  sa  disposition. 

Lorsque  les  réactifs  doivent  agir  sur  le  corps  à  Tétat  na< 

turel,  mais  avec  l'aide  de  l'action  de  la  chaleur,  il  faut,  pour 
les  mettre  en  usage,  employer  les instrumens  que  nous  avons 
décrits  en  traitant  de  Faction  du  calorique. 

Lorsqu'ils  doivent  opérer  sur  le  corps  à  Téfat  naturel  sans 
le  secours  du  feu,  il  faut  qu'ils  soient  à  l'état  liquide.  Pour 
les  mettre  en  contact  avec  le  corps  à  essayer,  on  peut  opé- 

rer, suivant  la  quantité  ou  le  volume  du  corps  qu'on  soumet 
à  leur  action ,  ou  dans  le  fond  d'un  verre  très-conique ,  ou 
dans  un  verre  de  montre,  ou  enfin  sur  une  simple  plaque  de 

.  verre.  On  met  le  fragment  à  examiner  sur  cette  plaque,  et  on 

y  ajoute  une  goutte  du  réactif  liquide  qui  doit,  en  l'«attaquant, 
en  faire  ressortir  les  propriétés.  On  a  dans  certains  cas  une 
dissolution  de  ce  corps  qui  rentre  dans  le  troisième  cas. 

On  ne  doit  jamais,  comme  on  le  faisoit  autrefois,  mettre 

la  goutte  de  réactif,  quel  qu'il  soit ,  sur  le  corps  à  examiner  , 
car  non  seulement  on  altère  l'échantillon ,  mais  on  n'a  aucun 

moyen  de  juger  de  l'action  du  liquide  avec  lequel  on  l'a  ainsi touché. 

Lorsqu'on  a  une  dissolution  du  corps  à  essayer,  et  on  voit 
que  cette  dissolution  se  réduit  dans  la  dernière  manière  d'o- 

pérer à  une  simple  goutte ,  on  peut,  comme  le  fait  M.  Wol- 
laston  avec  tant  de  sagacité  et  avec  une  précision  si  éton- 

nante, la  diviser  en  plusieurs  parties,  et  étudier  l'effet  d'autres 
agens  sur  cette  dissolution  ;  c'est ,  nous  le  répétons  ,  de  la  chi- 

mie réelle,  même  de  la  chimie  souvent  profonde  et  savante? 

dont  les  résultats  ne  peuvent  être  appréciés  que  par  un  mi- 
néralogiste chimiste ,  mais  qui  diffère  de  la  chimie  de  labora- 

toire, en  ce  qu'elle  opère  par  des  moyens  très-simples  sur  des 
quantités  très-petites,  en  ce  qu'elle  n'arrive  point  à  une  analyse 
complète  du  minéral,  mais  seulement  à  faire  ressortir  les 
propriétés  caractéristiques  qui  dépendent  de  la  composition. 

Nous  allons  présenter  la  série  des  principaux  réactife ,    et 

indiquer  leur  manière  la  plus  ordinaire  d'agir.  Nous  ferons 
connoître  leur  action  spéciale  sur  les  espèces,  en  développant 
les  caractères  chimiques  de  chaque  espèce. 

A.  Réaclifi  tolidts  agissant  sur  làs  minéraux  à  Vaidt  de  la  fusion . 
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Ce  sont  la  soude,  le  borax,  le  sel  de  phosphore,  le  nilre, 

l'acide  borique  et  Tétain. 
La  soude ,  c'est-à-dire  le  carbonate  de  soude  parfaitement 

pur;  le  borax  et  le  sel  de  phosphore  sont  les  seuls  qui  aient 
un  emploi  assez  général  ,  et  qui  exigent  des  procédés  assez 
particuliers  pour  que  nous  devions  les  désigner  ici. 

On  emploie  la  soude  à  deux  principaux  usages. 

i.**  Pour  dissoudre  la  silice,  et  par  conséquent  manifester  sa 
présence ,  en  rendant  fusible  un  minéral  qui  en  renferme  une 
grande  quantité,  et  qui  étoit  in  Fusible  avant  cette  addition. 

On  doit  faire  cette  opération ,  comme  la  suivante  ,  sur  le  char- 
bon ,  et  employer  la  soude  à  petites  doses.  Lorsque  le  globule 

est  brun,  c*e«t  une  indication  de  la  présence  de  l'acide  sul- 
furique  dans  le  minéral. 

a.**  Four  opérer  la  réduction  de  plusieurs  métaux  *,  c'est  un 
procédé  ingénieux  et  sûr  qui  est  dû  à  Gahn,  il  fait  reconnoître 
la  plus  petite  quantité  de  métal  disséminée  dans  une  masse 
minérale. 

On  pétrit  la  poudre  du  minéral  à  essayer  avec  la  soude  '. 
on  fond  ce  mélange  dans  la  cavité  de  charbon.  Le  tout  est 
absorbé  et  disparoît  ;  on  continue  néanmoins  sur  le  charbon 
pénétré  du  mélange  Faction  dii  feu  vif  du  chalumeau ,  eu 

ayant  soin  d'employer  la  flamme  de  réduction  ,  et  d'ajouter 
même  de  la  soude.  On  éteint  le  charbon  avec  un  peu 

d'eau ,  et  on  enlève  la  partie  pénétrée  par  le  mélange  de 
soude  et  de  minéral.  On  broie  cette  partie  sous  l'eau  :  on  en- 

lève par  le  lavage  et  la  soude  excédante,  et  le  verre  de  soude 
et  de  terre  plus  léger  que  le  métal ,  et  surtout  le  charbon 
encore  plus  léger.  On  a  alors  au  fond  du  petit  mortier  dans 
lequel  on  a  fait  ce  lavage,  une  poudre  grisâtre  ou  noirâtre, 

que  l'on  comprime  fortement  avec  le  pilon  contre  le  fond 
du  mortier.  Si  c'est  un  métal  malléable ,  cette  compression 
suffit  pour  faire  paroître  l'éclat  métallique.  Si  c'est  du  fer, 
on  peut  borner  là  son  essai,  parce  qiie  le  barreau  aimanté, 

en  l'enlevant ,  ne  laisse  point  de  doute  sur  sa  nature  ;  mais  il 
est  plus  sûr  de  réunir  assez  de  cette  poudre  métallique  pour 

l'examiner  d'abord  à  une  forte  loupe,  et  ensuite  particu- 
lièrement par  les  différens  moyens  que  la  chimie  enseigne. 

Le  borax  est  le  fondant  le  plus  employé  :  il  ne  réduit  pas  les 
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métaux ,  comme  le  fait  la  soude ,  il  n*est  pas  absorbé  par  le 
charbon,  mais  il  forme  sur  ce  corps  comme  sur  la  lame  de 
platine ,  un  globule  ou  goutte  vitreuse  ,  dans  laquelle  se 
dissolvent  un  grand  nombre  de  corps  qui ,  en  communiquant 
à  ce  verre  des  propriétés  et  des  couleurs  propres  à  chaque 
espèce,  donnent  des  moyens  efficaces  de  les  reconnoitre. 

Le  sel  double  de  phosphore  j  c'est-à-dire  composé  de  phosphate 
de  soude  et  de  phosphate  d*ammoniaque ,  possède  encore 
plus  efficacement  que  le  borax  la  propriété  de  s'emparer  des 
oxides  métalliques,  et  de  les  faire  reconnoitre  au  moyen  des 

couleurs  qu'ils  communiquent  aux  globules  vitreux ,  qui  ré- 
sultent de  leur  combinaison  avec  ce  sel.  Il  s'empare  aussi  de 

la  silice  des  silicates ,  et  forme  avec  elle  une  masse  d'appa- 
rence gélatineuse. 

Les  autres  réactifii  solides  compris  dans  la  première  série, 
ont  des  actions  bornées  et  particulières  que  nous  décrirons 

en  traitant  des  espèces  qu'elles  servent  à  faire  reconnoitre. 
B.  Réactifs  liquides  agissant  sur  les  corps  à  Vétat  naturel^  pour 

en  opérer  la  dissolution  complète  ou  partielle. 

Ce  sont  principalement  l'eau ,  l'acide  nitrique ,  l'acide  mu- 
riatique>  l'acide  acétique,  etc. 

Ils  agissent  à  froid  ou  à  l'aide  d'une  température  qui  n'a 
aucun  rapport  avec  la  température  incandescente  produite 

par  le  chalumeau.  Lorsqu'on  veut  aider  leur  action  de  celle 
de  la  chaleur,  on  met  la  plaque  de  verre,  ou  le  verre  de 

montre  au-dessus  de  la  flamme  de  la  lampe,  d'une  bougie  ou 
de  l'esprit  de  vin  ,  et  on  l'y  maintient  à  l'aide  d'un  appareil 

fort  simple  (pi.  II,  fig.  i  »  A  ).  On  doit,  avant  d'examiner  la 
dissolution  par  les  moyens  connus,  examiner  la  manière  d'agir 
de  ces  liquides  et  voir  : 

S'il  y  a  effervescence ,  c'est-à-dire  dégagement  de  gaz  :  quelle 
est  l'odeur  de  ce  gaz ,  et  s'il  a  la  propriété  de  corroder  le 
verre. 

Si  la  dissolution  est  complète^  et  quel  est  à  peu  près  le  rap- 
port du  résidu  avec  le  fragment  mis  en  dissolution. 

Si, quand  on  emploie  l'acide  nitrique  ou  l'acide muriatique, 
la  dissolution  se  prend  en  gelée.  C'est  un  caractère  assez  re- 

marquable j  mais  pour  qu'il  se  manifeste,  il  ne  faut  pas  que 
la  proportion  d'acide  soit  trop  considérable  par  rapport  à  la 
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masse  du  corps  mis  en  dissolution  ;  et  il  est  souvent  à  propos 
que  ce  corps  soit  réduit  en  poudre. 

C.  Réactifs  liquides  ou  solides  qui  agissent  sur  les  minéraux  déjà 
altérés^  ou  sur  leur  dissolution. 

Ceux-ci  pourroient  être  aussi  multiplit's  dans  le  nécessaire 
du  minéralogiste,  qu'ils  le  sont  dans  le  laboratoire  du  chi- 

miste; mais  nous  en  bornerons  le  nombre  aux  plus  essentiels, 

et  nous  ne  nous  arrêterons  même  que  sur  ceux  qui  font  re- 

connoitre  dans  un  minéral  la  présence  d*un  corps  qu'on  ne 
rencontre  pas  ordinairement  isolé  et  pur  dans  la  nature. 

Les  plus  importans  à  avoir  sont  : 

Le  nitrate  de  cobalt. 

L'eau  de  baryte. 
L'oxalate  d'ammoniaque. 
L'acide  hydrocyanique. 
L'alcool. 

Le  fer. 

Les  papiers  teints  en  bleu  par  le  tournesol ,  et  en  jaune  par 
le  curcuma. 

Le  nitrate  de  cobalt ,  introduit  par  Gahn  ,  recommandé  par 
M.  Berzéiius ,  a  pour  usage  de  faire  reconnoître  la  présence 

de  l'alumine  et  de  la  magnésie. 
Lorsque ,  par  l'action  bien  ménagée  du  chalumeau  ,  et  par 

quelques  précautions  propres  à  faire  présenter  aux^parties 

d'une  masse  le  plus  de  surface  possible ,  on  est  arrivé  à  avoir 
sur  le  charbon ,  ou  à  l'extrémité  de  la  pince  ,  un  résidu  ter- 

reux blanchâtre,  on  l'imbibe  de  la  dissolution  de  cobalt ,  qui 
doit  étfe  pure  et  concentrée.  On  fait  alors  fortement  chaufifer 
avec  le  chalumeau  cette  matière  terreuse  ainsi  imprégnée  de 
nitrate  de  cobalt  ;  si  elle  devient  hUue  sans  entrer  en  fusion  , 

c'est  que  l'alumine  y  domine;  si  au  contraire  elle  prend  une 
teinte  rouge  ou  ro5e,  elle  manifeste  alors  la  présence  de  la  ma- 

gnésie. * 

L'action ,  et  par  conséquent  l'usage  des  autres  réactifs ,  est 
tellement  connue  des  chimistes ,  qu'il  seroit  hors  de  place  de 
l'exposer  ici,  et  de  dire,  par  exemple  ,  que  l'oxalate  d'am- 

moniaque a  pour  objet  de  faire  reconnoitre  la  chaux  ̂   l'eau 
de  baryte ,   d'indiquer  la  présence  de  l'acide  ̂ ulfurique  ;  le 
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fer,  celle  du  phosphore,  et  de  séparer  certains  méiaux  da 

soufre  ou  des  acides  Gxes  avec  lesquels  ils  peuvent  être  corn* 
binés,  etc.;  Talcool,  de  reprendre  lessels  destrontiane,  et  de 
faire  reconnoitre  cette  terre  alcaline  au  moyen  de  la  couleur 

qu'elle  donne  a  la  flunme. 

D'ailleurs,  nous  le  répétons,  à  moins  que  d'entrer  dans  des 
développemens  très-longs ,  nous  ne  pourrions  présenter  ces 

connoissances  que  d'une  manière  incomplète ,  insufiisante  pour 
ceux  qui  ne  savent  pas,  et  inutile  pour  ceux  qui  savent. 

Art.  III.  Propriétés  PHrsiqvBS  qui  pruvbnt  appartenir  a 

l'individu  minéralogique. 

Nous  les  avons  définies  plus  haut  :  nous  allons  donc  les  étu- 
dier particulièrement  sans  revenir  sur  cette  définition. 

§.  I.  La  forme» 

Depuis  que  la  minéralogie  a  pris  rang  parmi  les  sciences, 

depuis  que  Bergman  et  Linné,  ensuite  Romé-de- Lîsle  et 

en6n  Haûy,  ont  appelé  l'attention  dessavanssur  la  propriété 
remarquable  de  cristalliser,  que  possèdent  les  corps  inorga^ 
niques ,  la  considération  tirée  de  la  forme  des  minéraux  est 

devenue  de  la  plus  haute  importance.  On  a  d'abord  étudié 
cette  propriété  d'une  manière  isolée,  comme  indépendante 
des  autres  ou  sans  rapports  avec  elles;  on  a  reconnu  seule- 

ment que  les  formes  des  minéraux,  quelque  différentes  qu'elles 
parussent  dans  les  variétés  d'une  espèce ,  pouvoient,  dans  le 
plus  grand  nombre  des  cas  ,  être  liées  par  des  propriétés  géo* 
métriques  communes.  On  a  ensuite  reconnu  les  rapports  de 

ce  système  de  forme  avec  la  composition  de  l'espèce  nfinérale 

à  laquelle  il  appartenoit:  on  vient  maintenant  d'entrevoir  et 
même  de  s'assurer  dans  beaucoup  de  cas  qu'il  y  avoît  aussi 
des  rapports  non  seulement. entre  les  formes  des  espèces  dif- 

férentes réunies  en  genres  établis  sur  la  présence  des  acides 
ou  des  substances  qui  en  jouent  le  rôle  ,  mais  encore  eptre 

des  corps  dont  le  principal  trait  de  ressemblance  consistoit 
dans  le  rapport  numérique  des  molécules  intégrantes  et  des 

atonies  qui  les  composoient. 

La  forme  polyédrique  régulière  ,   symétrique ,    à  angles 

constanSy  lorsque  d'ailleurs  toutes  les  autres  circonstances 
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sont  égales,  étant  en  rapport  avec  la  composition  des  mîné- 
ranx,  offre  un  caractère  de  la  plus  grande  valeur  pour  dis- 
tinguer  les  espèces.  Ce  caractère  vient  immédiatement  après 

celui  qui  est  tiré  de  la  composition  ;  mais  il  ne  lu^  est  ni  su- 
périeur, ni  même  égal  en  valeur;  nous  en  avons  exposé  les  rai- 

sons aux  articles  précédens. 

Il  paroit  intimement  lié  avec  Tindividu  :  ainsi,  lorsque  ce- 

lui-ci est  détruit,  c'est-à-dire  que  ses  parties  sont  séparées,  la 
forme  qui  étoit  propre  à  l'espèce  dont  cet  individu  faisoît 
partie ,  est  aussi  changée  ,  et  par  conséquent  détruite  ,  du 

moins  toutes  lés  analogies  le  font  présumer;  et  s'il  n'en  est 
pas  toujours  ainsi,  c'est  seulement  lorsque  les  parties  ou 
molécules  constituantes  sont  de  la  même  forme,  ce  qui 

est  rare,  et  peut-être  même  particulier  aux  alliages  métal- 
liques, le  plus  grand  nombre  des  métaux  autopsîdes  parois- 

sant  cristalliser  tous  sous  une  même  forme;  mais  cette  incer- 

titude n'existe  pas  pour  le  caractère  chimique:  car,  dans  le  ras 
de  destruction  de  l'individu,  c'est-à-dire  de  décomposition  chi- 

mique, les  parties  sont  toujours  différentes  l'une  de  l'autre, 
et  du  tout.'Cette  première  considération ,  rare  et  peu  impor- 

tante, n'est  pas  celle  qui  ôte  au  caractère  tiré  de  la  forme  sa 
plus  grande  valeur,  il  s'en  présente  trois  autres,  dont  la  pre- 

mière est  admise  sans  aucune  objection ,  les  deux  autres  peu- 

vent paroitre  à  quelques  cristallographes  susceptibles  d'être 
prouvées  par  des  expériences  encore  plus  nombreuses,  et  par 
une  controverse  plus  développée  et  plus  profonde  que  celle 

qui  a  pu  avoir  lieu  jusqu'à  présent. 
1.^  Plusieurs  espèces  minérales  n'ayant  entre  elles  aucune 

analogie  de  nature  ou  de  composition ,  présentent  exactement 
la  même  forme.  Le  cube  est  commun  au  sel  marin  ,  à  la  ga- 

lène, etc.  ;  l'octaèdre  régulier  appartient  à  l'alun,  au  fluor,  au 
spinelle,  etc.  Mais,  comme  Haiiy  l'a  fort  justement  fait  re- 

marquer, ces  formes  ont  un  caractère  de  simplicité,  un  maxi- 
mum de  symétrie  qui  leur  assigne  une  place  distincte  et  des 

propriétés  tranchées.  On  ne  retrouveroit  pas,  selon  lui,  la 
même  identité  entre  des  formes  moins  simples. 

2.°  Cependant  cette  conséquence  est  maintenant  mise  en 
doute  par  les  observations  et  les  expériences  de  M.  Mitscher- 
lich.  Il  paroît  résulter  des  recherches  de  ce  savant  que  les 

J 
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corps  qui  sont  composés  du  laême  nombre  d'atomes  ou  de  vo- 
lumes élémentaires  ou  de  molécules  intégrantes,  ont  souvient  la 

même  forme  cristalline ,  en  sorte  qu'on  peut  changer  la  com- 
position de  certains  corps  sans  changer  leur  forme,  pourvu 

que  le  principe  qu'on  a  introduit  dans  une  combinaison  ren* 
ferme  le  même  nombre  d'atomes  ou  de  volumes  élémentaires 
que  celui  dont  il  a  pris  la  place.  Ainsi ,  dans  plusieurs  cas, 

l'acide  phosphorique  peut  se  substituer  à  L'acide  arsenique  , 
la  strontiane  à  Poxide  de  plomb ,  etc. 

3.^  La  troisième  considération  est  beaucoup  plus  puissante 

que  les  précédentes ,  parce  qu'elle  ne  résulte ,  '.  ni  d'une  ab* 
s  traction  établie  par  l'analogie ,  ni  d'identité  de  formes  qui 
ne  sont  paa  encore  irrévocablement  admises  ,  mais  parce 

qu'elle  attribueroit  deux  formes  au  même  corps.  Cette  consi-* 
dération ,  qui  paroît  acquérir  tous  les  jours  plus  de  fondement 

et  de  poids  par  la  multiplicité  et  l'exactitude  des  expé^ 
riences  et  des  observations,  conduiroità  attribuer  des  formes 

différentes,  indépendantes  l'une  de  l'autre»,  même  incompip 
tibles  dans  un  même  système  de. cristallisation,  à  la  même 
espèce  minéralogique  et  chimique ,  lorsque  cette  espèce  se 
trouve  dans  des  circonstances  différentes  qui  cependant  ne 

paroissent  pouvoir  apporter  aucun*  changement  à  sa  compo- 

sition ,  c'est-à-dire  à  sa  nature. 
L'analyse  seule  avoit  indiqué  ces  résultats,  et  eUe  les 

Hvoit  indiqués  dans  un  assez  grand  nombre  de  corps,  tels 
que  la  chaux  carbonatée,  le  titane ,  le  fer  sulfuré ,  pour  faire 

présumer  qu'elle  ne  se  trompoit  pas;  mais  enfin  comme  l'a- 
nalyse seule  le  disoit,  et  qu'on  n'est  jamais  parfaitement  sûr 

que  l'analyse  dise  tout,  on  pouvoit  croire  encore  qu'elle 
avoit  omis  quelque  chose-,  mais  la  synthèse  beaucoup  plus 
sûre,  la  synthèse  exercée  sur  uu  corps  simple  ,  si  toutefois 

on  peut  s'exprimer  ainsi,  a  concouru  de  son  côté  à  faire  pré- 
sumer que  le  même  corps  pouvoit  avoir  deux  formes  diffé- 
rentes et  incompatibles. 

M.  MitscherJich  a  montré  que,  suivant  qu'on  faisoit  cris- 
talliser le  soufre ,  soît  par  dissolution  dans  un  carbure  de  soufre 

et  par  évaporation ,  soit  par  fusion  ignée ,  il  présentoit  des 

formes  différentes.  Il  ne  paroit  pas  douter  que  le  soufre  ob- 
tenu par  ces  deux  voies  ne  fût  bien  précisément  de  même  na- 
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fure,  ou,  ce  qui  est  plus  exact,  qti'il  ne  fût  dans  Tune  et  l'autre 
circonstance  exempt  de  toute  combinaison  avec  d'autres 
corps. 

Mais  cette  différenee  appartient-elle  à  Tindividu  minéra- 
logique  ou  à  ses  aggréga ts  ,  ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  la 

molécule  intégrante  de  chaux  carbonatée,  composée  d'un 
atome  de  chaux  et  de  deu^n:  atomes  d'acide  carbonique ,  prend- 
elle,  suivant  les  circonstances  transitoires  qui  accompagnent 

sa  cristallisation,  la  forme  de  l'octaèdre  rectangulaire  del'arra- 
gonîte ,  ou  la  forme  du  rhomboïde  du  calcaire  spathique  ;  ou 

bien  ce  changement  n'a-t-il  lieu  que  dans  le  mode  d'aggréga- 
tion  des  molécules  intégrantes  de  la  chaux  carbonatée ,  con- 

servant d'ailleurs  toujours  la  même  forme,  et  ayant  alors  tous 
les  caractères  d'un  même  individu  ?  Cette  dernière  hypothèse 

qui  a  été  mise  en  avant  par  d'illustres  physiciens ,  nous  semble 
la  plus  vraisemblable ,  et  l'expérience  des  deux  formes  du 
soufre ,  obtenues  l'une  par  évaporation ,  l'autre  par  fusion  , 
semble  les  confirmer;  car,  en  supposant  même  que  le  soufre 

soit  un  corps  composé ,  il  n'est  pas  probable  qu'il  ait  été  décom- 
posé, c'est-à-dire  que  ses  molécules  constituantes  aient  été  sé- 

parées par  le  seul  acte  de  la  fusion  à  une  basse  température. 

4.^  Il  est  encore  une  cause  qui  influe  sur  la  forme,  et  pro- 
bablement aussi  bien  sur  celle  de  la  molécule  intégrante ,  ou 

de  l'individu  minéralogique ,  que  sur  celle  de  ses  aggréga- 
tions.  C'est  la  chaleur,  c'est  encore  à  M.  Mitscherlich  que 
nous  devons  la  connoissance  de  ce  phénomène.  Il  a  observé 

que  les  cristaux,  en  se  dilatant  par  Télévation  de  tempéra- 

ture, n'augmentoient  pas  également  dans  toutes  leurs  dimen- 
sions, mais  «que  le  rhomboïde  de  calcaire,  par  exemple, 

s'alonge  davantage  dans  le  sens  du  petit  axe  ,  de  manière  à  se 
rapprocher  du  cube ,  que  dans  celui  du  grand  axe ,  et  que 

ce  phénomène  s'observait  particulièrement  sur  les  minéraux 
doués  de  la  double  réfraction.  Cette  différence -dans  le  rap- 

port de  dimension  des  axes  en  apportoit  une  sensible  dans  la 
valeur  des  angles  ̂   et  il  a  remarqué  que  dans  le  calcaire 

riiomboïdal ,  la  différence  d'ouverture  des  angles  latéraux  et 
des  angles  du  sommet  alloit  jusqu'à  huit  minutes. 

Le  caractère  tiré  de  la  forme  perdroit  par  ces  faits  de  sa 

simplicité  ,  mais  il  ne  perdroit  pas  de  sa  précision  -,  Tespéce 
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sera  alors  caractérisée  par  deux  formes,  peut-ôtre  par  trois  j 
mais  ces  formes  seront  constantes ,  pourront  être  désignées 

avec  précision  et  servir  de  caractère  à  Tespèce ,  lorsqu'on  ne 
connoitra  pas  encore  sa  composition ,  ou  lorsqu'on  voudra 
éviter  d*avoir  recours  à  Tanalyse  ou  aux  propriétés  chimi- 

ques pour  la  connoître.  Si  même  on  trouve  que  les  diffé- 
rences physiques  qui  accompagnent  les  différences  de  formeSf 

sont  assez  importantes  pour  séparer  en  deux  espèces  les 
minéraux  qui  les  présentent ,  on  pourra  établir  des  espèces 
sur  ce  caractère  ,  mais  ce  sera  arbitrairement^  et  on  aura  beau 

déclarer  que  l'arragonite  et  le  calcaire  rhomboïdal  sont  deux 

espèces,  on  ne  pourra  s'empêcher  d'ajouter  que  l'une  et  l'autre 
sont  de  la  chaux  carbonatée.  Si ,  comme  il  y  a  tout  lieu  de 

le  croire ,  les  différences  de  formes  observées  par  M.  Mits- 
cherlich ,  dans  le  soufre  cristallisé  à  froid  et  dans  le  soufre  cris- 

tallisé à  chaud,  dans  le  biphosphatedesoude,  etc.,  sont  réelles; 

si  elles  ne  tiennent  qu*aux  circonstances  transitoires  dans  les- 
quelles les  molécules  du  soufre  se  son taggrégées,  établira-t-on 

sur  cette  différence  cristallographique  ,  d'une  valeur  bien 
aussi  grande  que  celle  qui  sépare  le  calcaire  spathique  de 

l'arragonite:  établira-t-on ,  dis- je,  deux  espèces  de  soufre, 
deux  espèces  de  biphosphate  de  soude,  etc. P 

Mais  si  les  caractères  tirés  de  la  forme  puroissent  perdre  , 

d'une  part,  de  leur  slmplicUé,  ils  gagnent  de  l'autre  en  gé- 
néralisation. Si  on  ne  peut  plus  se  £er  sur  les  formes  diffé- 

rentes pour  établir  des  espèces  différentes,  il  paroît  qu'on 
peut  dans  bien  des  cas  établir  des  genres  sur  des  analogies  de 
formes,  et  trouver  des  rapports  remarquables  entre  la  res- 

semblance des  formes  et  la  ressemblance  des  compositions. 

Le  développement  et  l'application  de  cette  nouvelle  consi- 
dération appartiennent  à  la  classification  des  minéraux,  et 

nous  y  reviendrons  lorsque  nous  traiterons  ce  sujet. 

On  remarquera  qu'on  rencontre  dans  la  nature  un  grand 
nombre  de  substances  minéral  es  qui  sont  homogènes,  qui  pa- 

roissent  avoir  des  caractères  particuliers  ,  et  qu'on  n'a  jamais 
vues  cristallii»ées,  et  que,  dans  ce  cas,  le  caractère  tiré  de 
la  forme  ne  peut  leur  être  appliqué. 

Parmi  ces  substances,  les  unes  ne  sont  pas  homogènes  dans 
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Tacception  chimique  de  ce  mot ,  ce  sont  presque  toujours  soit 

des  mélanges  à  parties  indiscernables ,  soit  des  composa  cris- 
tallnables,  primitivement  homogènes ,  et  qui  tiennent  endis» 
solutxon  ou  quelques  corps  étrangers,  ou  une  surabondance  non 
proportionnée  dVn  de  leurs  principes ,  qui  se  sont  opposés  à 
la  cristallisation;  ce  ne  sont  donc  pas  réellemeni  des  individus 
inorganiques. 

Ces  substances  doivent  être  rapportées,  comme  variété  ou 

modification ,  à  Tespice  qui  peut  être  considérée  comme  Fin- 
dividu  r'^^l  ou  dominant* 

Les  autres  appartiennent  à  des  espèces  déterminées  par  tous 
les  caractères  essentiels  de  la  composition  ou  de  la  forme  ; 

mais  les  individus  qui  les  composent  n'ont  pas  été  aggrégés 
dans  des  circonstances  qui  leur  aient  permis  de  se  grouper  ré- 

gulièrement ,  et  de  produire  les  polyèdres  qui  doivent  ré- 
sulter de  leurs  formes*  Ce  sont  ou  des  masses  homogènes 

compactes,  ou  des. masses  cristallisées  confusément,  qui  doi- 

vent être  rapportées  à  l'espèce  chimique  à  laquelle  elles  ap- 
partiennent, et  c'est  encore  ici  une  des  prérogatives  du  ca- 

ractère chimique* 

Dans  l'un  et  l'autre  cas  l'opacité  ou  la  translucidité  de  ces  ' 
minéraux ,  leur  défaut  total  de  structure    ou  leur  texture 
vitreuse  indiquent  les  circonstances  perturbatrices  de  leur 
pureté  ou  de  leur  aggrégation  régulière ,  dans  lesquelles  ils  se 
sont  formés* 

Malgré  ces  déviations  du  principe  de  simplicité  ou  d'unité 
dans  les  formes,  malgré  les  causes  qui  empêchent,  dans  cer- 

taines circonstances,  les  individus  minéralogiques  de  se 
réunir  en  cristaux,  nous  conclurons  néanmoins  que  les 

formes  polyédriques  et  régulières  des  minéraux  qu'on  nomme 
des  cristaux j  et  le  phénomène  que  l'on  nomme  cristallisa- 

tion, offrent  un  caractère  de  la  plus  haute  importance,  d'une 
très-grande  valeur,  et  susceptible  d'une  multitude  décon- 

sidérations que  nous  développerions  ici,  si  elles  ne  l'avoient 
déjàété  avec  toute  retendue,  la  profondeur  et  la  clarté  dési- 

rables au  mML   Cristallisation,  auquel    i^ous  renvoyons  le 
lecteur* 

§•2.  La  dureté. 

Cette  propriété  paroit  tenir  à  l'individu  minéralogîque , 
3i.  i5 
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et  non  pas  k  ses  masses  :  elle  résulte  bien  de  la  force  d^adlré- 
rence  des  individus  entre  eux;  mais  cette  force  paroît  être 
une  conséquence  de  leur  nature  et  de  leur  forme,  et  non  du 

mode  de  leur  ̂ ggrégation.  On  ne  peut  pas  la  faire  varier 

comme  la  solidité  ou  la  ténacité ,  en  changeant  le  mode  d'ag- 
grégation  d^s  molécules.  Au  reste  il  est  difficile  de  se  rendre 

compte  de  l'essence  de  cette  propriété ,  il  suffit  que  l'observa^ 
tion  et  Vexpérience  nous  aient  appris  qu'elle  ne  paroit  pas  sus- 

ceptible de  varier  da^  les  molécules  des  corps  purs  appar- 
tenant à  la  même  espèce.  Les  diamans,  les  topazes,  les  ccv* 

rindons,  le  calcaire  spathique  ,  le  quarz  hyalin  conservent 

toujours  la  même  dureté  dans  leuri  parties ,  c'est-à-dire  dans 
leur  poussière  la  plus  ténue.  La  dureté  des  parties  qu'il  ne 
faut  pas  confondre  avec  la  force  d'aggrégation ,  ou  la  solidité 
des  masses ,  peut  donc  être  rangée  parmi  les  propriétés  esteo- 
tielles  et  caractéristiques  de  Tespéce  se  manifestant  dans  les 
masses ,  quand  on  peut  les  avoir  pures  et  jouissant  de  leur 

aggrégation  complète,  c'est-à-dire  homogènes  et cristalliaées. 
On  pourra  objecter  que  des  corps  évidemment  de  même 

nature  paroissent  avoir  des  degrés  de  dureté  très-dififérens, 
et  citer  pour  exemple  la  craie  et  le  calcaire  spathique,  le 

charbon  et  le  diamant;  l'argile  crue  et  l'argile  cuite,  l'alu- 
mine et  le  corindon  ,  etc.  Mais  ces  exceptions  apparentes 

prouvent  au  contraire  qu'il  faut  déterminer,  comme  nous  ve- 
nons de  l'établir,  la  dureté  des  corps  d'après  celle  de  leurs 

molécules ,  et  non  d'après  celle  de  leurs  aggrégats.  Ainsi,  c'est 
la  masse  des  petits  rhomboïdes  qui  composent  la  craie ,  qui 
seule  paroît  plus  tendre  que  le  calcaire  spathique.   Chacun 
de  ces  petits  rhomboïdes  pris  isolément  auroit  une  dureté 

égale  à  celle  d'un  gros  rhomboïde  de  calcaire. 
La  poussière  de  charbon  a  une  très-grande  dureté  ;  l'usage 

qu'on  en  fait  dans  les  arts  pour  donner  le  dernier  poli  à  cer- 
tains corps,  le  prouve  suffisamment. 

L'argile  et  l'alumine  ne  diffèrent  en  dureté  du  corindon , 
que  parce  que  la  première  est  un  mélange  impur,  et  la  se- 

conde une  combinaison  d'eau  et  d'alumine,  que  l'une  et  l'autre 
d'ailleurs  sont  loin  d'avoir  atteint  leur  aggrégation  complète. 
Mais  quand  par  la  cuisSon  on  chasse  l'eau  de  ces  mélanges , 
et  qu'on  en  rapproche  le^  molécules  de  manière  à  ce  qu'on 
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puisse  leur  faire  éprouver  une  grande  force  latérale ,  sans 
parveair  aies  désunir,  alors  ces  molécules  peuvent  montrer 
une  dureté  capable  de  rayer  le  quarz.  On  les  a  rapprochées , 

parcemojen,  de  Taggrégation  complète,  qui  leur  permet- 
troit  de  manifester  toute  leur  dureté,  mais  que  la  cristallisa- 
tioh  peut  seule  donner. 

Il  est  assez  difficile  d'évaluer  la  dureté  avec  précision,  outre 
l'attention  qu'il  faut  apporter  dans  le  choix  des  échantillons 
d'une  espèce  dont  on  veut  apprécier  là  dâlpeté,  afin  de  prendre, 
ces  échantillons  doués  des  qualités  que  nous  venons  d'indiquer, 
il  faut  se  garder  d'user  de  moyens  vagues,  tels  que  le  choc 
de  l'acier,  et  la  scintillation  qui  en  résulte  :  caractère  faux 
et  non  seulement  insignifiant,  mais  trompeur.  Il  faut  aussi 

éviter  les  évaluations  qu'on  ne  peut  rapporter  à  aucun  véri- 
table terme  fixe,  et  qui  sont  par  conséquent  arbitraires. 

M«  Mohs  a  proposé  le  seul  moyen  qui  nous  paroisse  propre 
à  doniter  à  ce  caractère  le  degré  de  précision  dont  il  peut 

être  susceptible ,  c'est  d'établir  une  série  de  comparaison 
dont  les  termes  seront  choisis  dans  des  espèces  connues  de- 

puis long-temps,  faciles  à  se  procurer  avec  les  degrés  de  per- 
fection ei  de  pureté   requis. 

Cette  série  peut  se  borner  aux  dix  espèces  suivantes ,  en 
allant  de  la  moins  dure  à  la  plus  dure. 

1.  Létale  laminaire  blanc. 

2.  Le  gypse  prismatique  limpide. 
3.  Le  calcaire  rhomboïdal. 

4.  Le  fluor  octaèdre. 
5.  Le  phosphorite  apatite. 
6.  Le  felspath  adulaire  limpide. 

7.  Le  quarz  hyalin  prisme. 

8.  Le  topaze  jaune  prismatique  du  Brésil. 

9.  Le  corindon  telesie  rhomboïdal. 
10.  Le  diamant  limpide  octaèdre. 

C*est  en  essayant  de  rayer  un  minéral  par  un  autre  qu'on 
peut  évaluer  sa  dureté.  Il  y  a  plusieurs  précautions  à  prendre  ; 

il  faut  autant  que  possible  agir  avec  un  angle  de  90**  sur  une 
surface  unie ,  et  comme  la  plupart  des  minéraux  qui  com* 

posent  la  série  précédente  ont  une  structure  laminaire,  on  doit 

i3.  
' 
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agir  perpendiculairement  à  la  surface  des  lames.  Il  faut  avoir 

soin  de  ne  pas  confondre  avec  une  véritable  rayure  la  pous- 

sière laiss(§e  sur  cette  surface  par  la  trituration  de  l'angle  ou 
de  l'arête  du  minéral  qu*on  emploie  pour  rayer,  et  il  est  donc 

convenable  de  nettoyer  cette  surface  après  l'essai  qu'on  doit 

toujours  répéter  plusieurs  fois;  car,  suivant  l'adresse  qu'on  y 
met  et  la  forme  de  l'arête  ou  de  l'angle  avec  lequel  on  agit, 
on  peut  rayer  ou  ne  pas  rayer  le  minéral  de  comparaison , 

quand  celui  qu'on  essaie  jouit  d'un  degré  de  dureté  qui  s'é- 
loigne peu  de  celle  de  ce  minéral. 

§•5*  La  densité. 

Les  différences  de  densité  des  corps  inorganiques  dérivent- 

elles  de  celles  de  leurs  molécules  intégrantes , 'ou  de  T-aggré- 
gation  de  ces  molécules?  Les  atomes  ou  molécules  intégrantes 
ont ,  suivant  les  chimistes,  des  pesanteurs  très  -  différentes  ; 

mais  la  difil&ence  de  pesanteur  qu'on  trouve  dans  deux  corps 
vient-elle  uniquement  de  celle  de  leur  molécule ,  ou  de  cet 
élément  combiné  avec  celui  qui  résulte  de  leur  aggrégation  P 

c'est  ce  qu'il  est  difficile  de  déterminer  d'une  manière  ab^ 
solue. 

Les  deux  causes  pourroient  y  concourir  :  ainsi  tous  les  mi- 
néraux dans  lesquels  la  baryte  entre  comme  principe,  ont  une 

pesanteur  spécifique  jusqu'à  un  certain  point  proportionnelle 
à  la  quantité  de  ce  corps. 

Un  fait  fort  remarquable,  observé  par  MM.  Le  Royer  et  Du- 

mas, c'est  que  le  poids  de  l'atome  de  la  néphéline  est  p  resque 
égal  à  celui  des  deux  atomes  d'alumine  et  de  silice,  qui  cons- 

tituent cette  espèce  de  pierre.  Mais  la  pesanteur  spécifique 

ne  suit  plus  ce  rapport,  ce  qiii  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'in- 

fluence qu'ont  les  divers  degrés  de  rapprochement  des  molé- 
cules sur  la  densité  des  composés. 

D'ailleurs  on  sait  fort  bien  qu'en  écartant  par  la  chaleur, 
les  molécules  intégrantes  d'un  corps ,  on  diminue  sa  pesanteur 
spécifique  au  point  de  la  rendre  inférieure  à  celle  de  certains 
corps  auxquels  elle  étoit  supérieure,  et  cela  sans  changer  la 

nature  du  corps,  par  conséquent  sans  détruire  l'individu. 
Mais  que  la  densité  reconnue  dans  un  corps  réside  dans  la 

molécule  intégrante,  ou  dans  l'aggrégation  de  ces  molécules, 
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OU  bien  qu'elle  dérive  de  l'une  et  de  l'autre  cause ,  il  n'en  est 
pas  moins  vrai  que  la  densité  est  une  propriété  essentielle  à 

Fespèce  minéralogique ,  et  qu'on  retrouvera  toujours  la  même 
dans  les  mêmes  espèces,  lorsqu'on  aura  pris  les  précautions 
convenables  pour  que  toutes  les  autres  circonstances  soient 

les  mêmes  d'ailleurs.  Ce  sera  donc  un  caractère  de  première 
valeur  inhérent  à  l'espèce ,  et  dérivant  de  la  nature  de  l'in- 

dividu minéralogique ,  s'il  ne  lui  appartient  pas  en  propre. 
Les  conditions  auxquelles  il  faut  avoir  égard  pour  pouvoir 

comparer  avec  exactitude  la  pesanteur  spécifique  des  espèces 

minérales ,  et  en  tirer  un  caractère.,  sont  les  suivantes  .- 

1.  Il  faut  que  le  minéral  soit  homogène  et  pur,  c'est-à-dire 
exempt  de  tout  mélange  et  de  toute  combinaison  étrangère 
à  sa  composition  normale. 

2.  Il  faut  qu'il  soit  complètement  aggrégé  ,  qu'il  le  soit  na** 
turellement,  c'est-à-dire  par  voie  de  cristallisation  ,  et  non 
par  voie  de  compression. 

Cette  différence  dansl'étatd'aggrégation  explique,  comme 
àl'égard  de  la  dureté,  les  différences^  de  densité  que  présente 
la  même  espèce  minérale  dans  ses  différens  états.  Tels  sont: 

l'alumine  cuite  dont  la  pesanteur  spécifique  est  d'environ  2  , 
tandis  que  celle  du  corindon  est  d'environ  4;  le  calcaire  con- 
crétionné  qui  n'a  quelquefois  que  2,3,  et  le  calcaire spathique 
qui  a  2,7',  le  charbon  anthracite  qui  a  1,8  ,  et  le  diamant  qui 
a  3,5,  etc. 

3.  Si  son  aggrégation  a  été  poussée  par  la  compression  au- 

delà  de  cette  limite,  il  faut  l'y  ramener  en  le  dilatant  forte- 
ment par  la  chaleur,  ou  même  en  le  fondant  lorsqu'il  en  est 

susceptible. 
Les  différences  de  pesanteur  spécifique  ,  que  présente  le 

même  corps  lorsqu'il  a  été  comprimé,  ou  lorsqu'il  s'est  soli- 
difié tranquillement  après  la  fusion ,  sont  quelquefois  con- 

sidérables. 

Ainsi  les  métaux  natifs ,  qui  sont  souvent  crlsiallisés  et 

toujours  impurs,  ont  une  pesanteur  spécifique  très>différeute 
des  métaux  purs  simplement  fondus  et  des  métaux  purs  et 
forgés. 
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Natif.  Fondu.  Forgé. 

L'or........         19,2       19,3 
La  platine. ..        no        21 

Le  cuivre ...     8,5         7,8   •       8,8 

'  Dans  d'autres  cas  ,  il  paroîtroit  difficile  d'expliquer  les  dif- 
férences de  densité  que  présentent  des  échantillons  des  mêmes 

^corps  qui  semblent  être  d'ailleurs  assez  purs.  Mais  outre  que 
ces  différences  sont  généralement  très-foibles ,  c'est-à-dire,  de 
3  ou  4  centièmes  au  plus,  elles  s'observent  dans  des  corps  na- 

turels dont  le  degré  de  pureté  et  d'aggrégation  ne  peut  pas 
être  apprécié  avec  une  exactitude  scrupuleuse ,  ou  bien  elles 

dérivent  de  la  méthode  souvent  imparfaite  qu'on  a  employée 
pour  les  mesurer,  et  surtout  de  ce  qu'on  a  pas  eu  l'attention 
de  rendre  toutes  les  circonstances  égales  pour  établir  une  juste 

comparaison. 

Ainsi  l'alumine  cuite  qu'on  vient  de  citer,  et  qui  paroit 
différer  si  sensiblement  du  corindon ,  ne  présente  cette  diffé- 

rence que  quand  on  a  pris  sa  pesanteur  spécifique ,  sans  em- 

ployer des  précautions  convenables  pour  s'assurer  que  l'air 
en  est  chassé.  En  usant  de  ces  précautions ,  MM.  Le  Royer  et 

Dumas  ont  trouvé  à  l'alumine  cuite  une  pesanteur  de  4 ,  par 
conséquent  égale  à  celle  du  corindon. 

Quant  à  la  manière  de  connoître  la  densité  relative  des  mi- 
néraux, ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  de  prendre  leur  pesan- 

teur spécifique,  elle  ne  diffère  point  de  celle  dont  on  se  sert 

en  physique  pour  prendre  celle  de  tous  les  corps.  Les  précau- 
tions sont  les  mêmes  quant  à  la  température  du  liquide  dans 

lequel  on  les  plonge;  les instrumens sont  les  mêmes.  On  choi- 
sit les  plus  simplçs  et  les  plus  portatifs  pour  les  minéraux ,  et 

notamment,  soit  la  méthode  de  Klapfoth,  soit  la  méthode  de 

Paréomètre  ou  balance  hydrostatique  de  Nicholson  ;  les  pro- 

cédés particuliers  qu'exigent  les  corps  perméables,  les  corps 
dissolubles,  les  corps  plus  légers  que  Veau ,  sont  aussi  les  mêmes. 
Ils  sont  décrits  et  figurés  dans  tous  les  ouvrages  de  physique  , 
et  doivent  être  connus  de  toutes  les  personnes  qui  possèdent 

les  élémens  de  cette  science  :  d^ailleurs  ils  seront  exposés  à 
l'article  Pesanteur  spécifique  par  le  rédacteur  de  la  partie 
physique  de  ce  Dictionnaire. 
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Mais  f  pour  qu^on  puisse  trouver  réuni  ici  tout  ce  qui  est 
relatif  à  l'observation  des  caractères  mînéralogiques  ,  nous 
croyons  devoir  rappeler  la  proportion  qu'il  faut  faire  pour  ar- 
riverau  nombre  qui  doit  exprimer  le  rapport  de  pesanteur  ou 

de  densité  d'un  minéral  avec  l'eau  distillée  prise  pour  unité 
de  comparaison ,  et  la  formule  qui  en  résulte* 

La  proportion  est  : 

Le  poids  A  de  l'eau  déplacée  par 4e  minéral,  ou  la  perte  de 
poids  qu'a  éprouvée  ce  minéral  pesé  dans  l'eau,  est  au  poids  P 
du  même  morceau  pesé  dans  l'air,  comme  1  est  à  un  quatrième 
terme  x,  qui  donnera  le  rapport  cherchjé  de  la  densité  de  ce 

minéral ,  à  celle  de  l'eau  distillée.  Ainsi  on  aura  A  :  F  :  :  1  :  x , 
p 

et  par  conséquent  pour  formule  x=-~- 

§.  4*  Action  des  minéraux  sur  la  lumière. 

Les  diverses  manières  dont  la  lumière  est  modifiée  par  les 
minéraux,  offrent  un  grand  nombre  de  phénomènes  curieux 
et  plusieurs  caractères  importans  qui  ont  été  étudiés  dans  ces 
derniers  temps  par  les  physiciens,  avec  une  profondeur,  une 
précision  et  une  persévérance  remarquables.  Les  phénomènes 

observés  et  les  lois  qu'on  y  a  reconnues  ont  tellement  agrandi 
cettebranche  de  la  physique  dans  sa  seule  application  à  la  mi- 

néralogie ,  que  le  minéralogiste  ne  peut  plus  suivre  le  physi- 

cien dans  l'observation  de  tous  les  phénomènes ,  et  dans  la 
recherche  et  le  calcul  des  lois  qui  les  lient.  Il  doit,  ou  au 
moins  il  peut  se  borner  à  en  prendre  le  résultat,  et  à  examiner 

l'usage  qu'il  convient  d'en  faire  pour  compléter  l'histoire  na- 
turelle des  minéraux.  C'est  la  marche  que  nous  allons  suivre 

dans  l'exposé  des  divers  modes  d'action  des  minéraux  sur  la 
lumière. 

Cette  action  fournit  des  caractères  de  valeurs  bien  diffé- 

rentes: tantôt  ib  paroissent dériver  immédiatement  delà  mo- 

lécule intégrante ,  ou  de  l'individu  minéralogique ,  et  appar- 
tenir par  conséquent  à  la  nature  intime  du  minéral,  ou  à 

l'essence  de  l'espèce  :  tantôt ,  et  quoique  en  apparence  du 
même  ordre,  ils  n'indiquent  que  des  variétés  ,  ils  n'indiquent 
même  qu'un  léger  changement  d'état  dans  le  mode  d'aggréga- 
tion  des  molécules.  C'est  donc  particulièrement  la  valeur  de 
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ces  phénomènes ,  comme  caractères  minéralogîques ,  qu'il 
convient  d'examiner  lorsqu'on  étudie  les  propriétés  optiques 
des  minéraux  sous  le  point  de  vue  minéralogîque. 

On  doit  clasaler  sous  deux  titres  dîfiféreas  l'action  desmiaé* 
raux  sur  la  lumière  :  i.*^  sur  la  lumière  qui  les  traverse,  ou 
la  transmission;  2^^  sur  la  lumière  qu'ils  réfléchissent,  ou  la 
réflexion. 

Au  premier  titre  se  rattachent  la  transparence ,  l'opacité , 
les  diverses  sortes  de  réfraction  ,  la  polarisation  ,  etc. 

Au  deuxième  titre  appartiennent  les  considérations  sur 

les  couleurs,  le  chatoiement,  l'éclat,  etc. 

f  •  Transmission  de  la  lumière. 

Lorsqu'un  minéral,  placé  entre  Pœil  et  un  corps  visible, 
laisse  passer  assez  complètement  la  lumière  qui  tombe  à  sa  sur- 

face ,  pour  qu'on  puisse  distinguer  nettement  les  formes  et  les 
couleurs  du  corps  qui  est  derrière  lui,  on  dit  que  ce  minéral 
est  transparent  :  tels  sont  le  quarz  hyalin  ,  le  gypse ,  le  mica» 

Lorsqu'il  laisse  passer  une  partie  de  la  lumière,  mai»  pas 
suffisamment  pour  qu'on  puisse  distinguer  les  contours  de  ce 
corps ,  on  dit  qu'il  est  translucide  :  tels  sont  la  calcédoiore  ^ 
les  agates,  le  jade,  le  zinc  calamine,  etc. 

Lorsqu'enfin  il  ne  passe  pas  sensiblement  de  lumière  à  tra- 
vers le  minéral  réduit  à  un  millimètre  d'épaisseur,  on  dit  qu'il 

est  opaque:  tels  sont  les  métaux,  le  jaspe,  etc. 

Si  ces  expressions  étoient  prises  dans  leur  acception  rigou- 

reuse ,  il  n'yauroitde  degrés  d'intensité  que  dans  la  transluci^ 
dite;  mais  ce  ne  sont  que  des  expressions  relatives,  et  ily  a  des 

minéraux  imparfaitement  transparens ,  comme  il  y  en  a  d'im- 
parfaitement opaques.  Beaucoup  de  pierres  sont  dans  ce  der- 

nier cas;  elles  sont  opaques ,  à  deux  millimètres  d'épaisseur, 
et  translucides  à  un  demi-millimètre  ;  les  métaux  autopsîdes, 
la  plupart  des  sulfures  métalliques  sont  au  contraire  parfaite- 

ment opaques. 
La  transparence  est  un  caractère  non  équivoque  de  pureté  : 

ce  qui  veut  dire  pour  nous  que  le  minéral  qui  en  jouit 
ne  contient  que  des  parties  combinées ,  et  point  de  parties 
mélangées. 

Mais   l'inverse  n'est  pas  également  vrai  :  la   translucidité 
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et  Topaci^^ne  sont  pas  toujours  des  caractères  de  mélanges  ou 
de  combinaisons  imparfaites  et  indéterminées  ,  puisque  le 

même  corps  ,  suivant  le  mode  d'aggrégation  de  ses  molécules , 
peut  être  transparent  ou  translucide  ;  ainsi  le  quarz  hyalin 

transparent  n'es^  pas  plus  pur  que  la  calcédoine ,  Tbjdro- 
phane  est  pour  ainsi  dire  plus  pur  dans  son  état  d'opacité  que 
dans  celui  de  translucidité  ;  car ,  dans  ce  dernier  état ,  elle 

contient  de  l'eau  qu'elle  ne  renfermoit  pas  dans  le  premier. 
L'écartement  des  molécules ,  leur  arrangement  confus  , 

pour  ainsi  dire,  suffisent  pour  enlever  la  transparence  d'un 
corps,  et  du  marbre  statuaire  d'un  beau  blanc  de  lait ,  n'est 

pas  plus  impur  que  le  calcaire  spathîque  rhomboïdal  d'Is- 
lande. Il  n'y  a  de  différence  entre  eux  que  l'arrangement  des 

molécules. 

L'opacité  complète  appartient  aux  métaux  autopsides  les 
plus  purs. 

Nous  nous  bornerons  à  ces  exemples  :  il  n'est  pas  nécessaire 
d'en  apporter  davantage  pour  établir  la  valeur  qu'on  doit  attri- 

buer aux  caractères  tirés  de  la  transparence  et  de  l'opacité* 
Lorsque  la  lumière  pénètre  obliquement  dans  un  corps  quel- 

conque ,  les  minéraux  comme  les  autres ,  la  direction  du 

rayon  lumineux  est  toujours  changée.  Ce  phénomène  se  nomme 
la  réfraction  de  la  lumière  (i). 

Les  minéraux  ont ,  comme  corps  naturels ,  et  plus  que  tous 

les  autres  corps,  la  propriété  de  faire  éprouver  à  ce  phéno- 
mène un  grand  nombre  de  modifications. 

Tantôt  le  faisceau  lumineux  s'écarte  simplement  de  sa  di- 
rection ,  et  c'est  ce  qu'on  appelle  la  réfraction  simple;  tantôt 

il  se  divise  en  traversant  le  minéral  en  deux  faisceaux  dis- 

tincts qui  suivent  chacun  une  direction  particulière,  et  c'est 
ce  qu'on  nomme  ,  comme  on  le  sait ,  la  réfraction  double, 

La  réfraction  simple  est  plus  ou  moins  forte ,  suivant  que  le 

rayon  s'écarte  plus  ou  moins  de  sa  première  direction ,  en 
s'approchant  de  la  normale  ou  de  la  ligne  perpendiculaire  à 

(i)  Voyez  au  mot  Lumière  considérée  physiquement,  l'article  de  la 
RÉFRA.CTION.  Nous  supposons  ici  le  phénomène  connu,  défini  exactement, 

développé  et  calculé,  nous  ne  le  considérons  que  dans  ses  rapports  avec 
les  espèces  minéralogiques. 
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la  surface  du  corps.  Cette  puissance  réfractlré,  tenant  4 1^ 

nature  du  corps  qui  Fexerce ,  peut  serrir  pour  indiquer  la 
nature  ou  la  composition  ;  et  comme  une  forte  réfraction  est 

toujours  accompagnée  d'une  forte  réflexion  à  la  surface,  et 
par  conséquent  d'un  éclat  particulier,  on  peut ,  à  l'aide  de 
cette  propriété,  présumer  la  nature  du  minéral  qui  en  jouit, 

et  diriger  ses  recherches  ultérieures  dans  le  sens  qu'elle  in- 
dique. 

Tous  les  corps  éminemment  combustibles,  tels  que  l'hydro- 
gène ,  le  charbon  et  les  corps  qui  en  contiennent ,  ont  une 

réfraction  trés-puissante  ;  on  sait  que  c'est  ce  phénomène 
qui  avoit  fait  soupçonner  à  Newton  que  le  diamant  renfeF- 
moit  quelque  chose  de  combustible. 

Les  minéraux  qu'on  nomme  vulgairement  pierres ,  réfrac- 
tent au  contraire  foiblement  la  lumière ,  et  ceux  qui  jouissent 

d'une  plus  grande  puissance  réfractive,  tels  que  le  zircon , 
ont  en  même  temps  un  éclat  particulier  qui  a  quelque  rap- 

port avec  celui  du  diamant. 

Ainsi  cette  propriété  ou  caractère  tient  à  la  nature  de  Pin-* 
dividu  minéralogique  ;  elle  est  toujours  la  même  et  de  la 
même  intensité  dans  la  même  espèce ,  toutes  les  circonstances 

étant  égales  d'ailleurs  ;  car  la  densité  en  modifie  la  puissance, 
mais  très-foiblement  dans  les  corps  solides ,  par  conséquent 

dans  ceuxqui sont  plus  particulièrement  l'objet  de  notre  étude. 
Cette  propriété  est  donc  essentielle  à  l'espèce  ,  et  seroit  aussi 
utile  pour  sa  détermination  qu'elle  est  fondamentale,  si  elle 

étoit  moins  relative^  qu'elle  pût  être  observée  plus  facilement, 
et  exprimée  d'une  manière  plus  absolue. 

Dans  plusieurs  corps  naturels ,  le  faisceau  lumineux  qui 

pénètre  obliquement  dans  un  corps  transparent,  ùon  seule* 

ment  s'écarte  de  sa  première  direction,  mais  il  se  divise  en 
deux  parties :1a  première  suit  la  loi  de  réfraction  ordinaire^ 

propre  au  corps  que  ce  rayon  traverse  ;  la  seconde  s'en  écarte 
plus  ou  moins ,  tantôt  dans  un  sens ,  tantèt  dans  un  autre , 

éprouve  ce  qu'on  appelle  une  réfraction  extraordinaire  ^  et 
produit  le  phénomène  de  la  double  réfraction ,  ou  de  la  double 

image,  parce  que  les  corps  qu'on  regarde  à  travers  les  miné- 
raux qui  jouissent  de  cette  propriété  remarquable  ,  parois- 

seut  doublés  d'une  manière  plus  ou  moins  sensible. 
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Tout  olMerrer  ce  phénomène ^  on  a  en  physique  des  appa- 

reils d'optiques  disposés  de  manière  à  le  faire  reconnoitre 
arec  certitude  et  succès  et  àlemesurer  quelque  foible  qu'il  soit* 
Mais,  pour  l'usage  habituel  des  minéralogistes,  on  peut  se 
contenter  du  moyen  indiqué  et  si  souyent  employé  par  Hatty. 

Il  consiste  à  regarder  une  tête  d'épingle  à  travers  le  minéral 
dont  on  veut  reconnoitre  la  propriété  réfringente ,  en  ayant 

soin  de  placer  l'épingle ,  ou  tout  autre  corps  délié ,  mais 
très-distinct,  à  une  distance  convenable  du  minéral,  et  de  re- 

garder à  travers  les  plans  terminaux  naturels  ou  artificiels  de 

celui-ci  dans  une  direction  propre  à  l'observation  du  phé- 
nomène* Nous  reviendrons  bientôt  sur  les  conditions  qu'il 

laut  remplir  pour  obtenir  le  résultat  qu'on  cherche. 
Ce  phénomène  se  rattache  d'autant  plus  particulièrement 

a  la  minéralogie ,  qu'il  ne  s'observe  facilement  ou  pour  ainsi 
dire  naturellement,  que  dans  les  corps  cristalliçés.  On  peut 
par  différens  moyens  ou  artifices,  le  faire  naître  dans  les 

matières  fondues  ;  mais  il  semble  qu'il  faut  donner  à  leurs 

parties ,  par  ces  moyens ,  un  arrangement  cristallin  qui  n'est 
même  quelquefois  que  momentané.  Ainsi  la  chaleur  ménagée 
qui  le  fait  naître  dans  le  verre ,  le  fait  aussi  se  manifester  dans 

quelques  minéraux  cristallisés  qui  ne  le  possèdent  pas  à  la  tem- 

pérature ordinaire  où  on  a  l'habitude  de  les  observer. 
Ces  exceptions  que  nous  ne  pouvons  que  rappeler  ici ,  ne  dé- 

truisent pas  la  première  eondih'on  générale,  que  c^est  aux  corps 
cristallisés  qu'appartient  presque  uniquement  cette  propriété. 

La  seconde  condition  encore  plus  générale  se  tire  de  la  forme 
primitive  de  ces  corps  inorganiques  cristallisés. 

Les  minéraux  qui  ont  pour  forme  primitive  le  cube.  Foc- 
taèdre  régulier  et  le  dodécaèdre  à  plans  rhombes,  ne  jouis- 

sent pas  de  cette  propriété  dans  leur  état  ordinaire;  mais 

M.  Brewster  a  reconnu  qu'il  falloit  que  ces  formes  fussent 
parfaitement  exactes  ;  pour  peu  qu'elles  dévient  de  leur 
régularité,  les  minéraux  qui  les  possèdent  acquièrent  alors 

la  propriété  de  diviser  le  rayon  réfracté;  la  chaleur  qu'on  y 
propage  fait  également  naître  ce  phénomène-  de  la  même 
manière  que  dans  le  verre  inégalement  échauffé.  Ces  phéno- 

mènes, quand  ils  se  présentent  pour  ainsi  dire  d'eux-mêmes , 

paroissent  donc  être  non  seulement  propres  à  l'espèce  miné- 

i3* 
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ralogique  et  liés  à  sa  nature ,  mais  très-conV€nableft  pour  foire 

reconnoître  la  structure  cristalliue,  et  par  conséquent  l'ori- 
gine probablement  naturelle  des  corps  inorganiques ,  et  po«r 

les  distinguer  de  ceux  qui  ont  été  formés  par  fusion  ignée  9  et 
par  des  moyens  souvent  artificiels. 

Elles  indiquent  en  outre  un  état  d'aggrégation  uniforme  et 

régulière ,  et  montrent  que  le  minéral  jouit  à  cet  égard  d'une 
de  ses  propriétés  essentielles;  elles  prouvent  en  effet  que  la 

-forme  primitive  n'est  aucun  des  trois  solides  simples  et  émi- 
nemment symétriques  que  nous  avons  nommés* 

'  Il  faut,  tant  pour  observer  ce  phénomène  que  dans  le  cowrs 

de  l'observation,  avoir  égard  à  quelques  circonstaiices  im- 
portantes que  nous  devons  indiquer  comme  une  suite  des  con« 

ditions  liées  avec  la  manifestation  de  la  double  réfraction. 

C'est  la  troisième  condition  qui  est  fondée  sur  la  position  de 
Taxe  de  réfraction ,  par  rapport  aux  faces  du  cristal.  On  ad- 

met dans  les  corps  doués  de  la  double  réfraction  une  ligne  ou 

axe  d'où  paroissent  émaner  les  forces  réfringentes  (  pi.  II  ̂ 
fig.  4  et  5 ,  lA.  ) 

Tantôt  le  rayon  de  réfraction  extraordinaire  R  £,  fig*  4  9 

est  rapproché  de  l'axe  lA ,  et  situé  entre  lui  et  le  rayon  de 

réfraction  ordinaire  RO  ;  c'est  ce  que  les  physiciens  nomment 
réfraction  attractive  ou  quarzeuze^  parce  que  le  quarz  possède 

cette  réfraction  que  montrent  aussi  la  baryte  sulfatée,  la  to- 
paze ,  le  gypse ,  etc. 

Tantôt  le  rayon  de  réfraction  extraordinaire  R  £,  fig.  5  , 

s'écarte  plus  de  l'axe  de  réfraction  lA ,  que  le  rayon  ordi- 
naire RO ,  celui-ci  est  situé  alors  entre  l'axe  et  le  rayon  de 

réfraction  extraordinaire.  Ce  dernier  est  comme  repoussé  par 

l'axe.  C'est  ce  qu'on  appelle  réfraction  répulsive  on  bérjrllée; 
la  double  réfraction  du  calcaire  rhomboïdal  du  béryl,  delà 
tourmaline,  etc.,  est  de  cette  classe. 

Dans  tous  ces  cas,  on  ne  peut  voir  le  phénomène  si  on  re- 
garde le  corps  en  observation,  soit  perpendiculairement, soit 

parallèlement  k  Taxe  de  réfraction.  Il  faut  toujours  que  le 

rayon  visuel  soit  incliné  à  l'une  et  à  l'autre  de  ces  directions. 
La  quatrième  condition  est  donc,  ou  de  choisir  sur  le/sristal 

des  faces ,  dont  l'inclinaison  permette  ce  mode  de  vision  ,  ou 
d'en  faire  naître  d'artificielles  s'il  n'en  existe  pas. 
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Le  premier  cas  est  rare,  c'est-à-dire  celui  dans  lequel  deux 
faces' naturelles  du  cristal  étant  parallélesi  sont  en  même  temps 
^ans  une  position  inclinée  sur  Taxe  de  réfraction  :  le  calcaire 
spathique  et  le  soufre  remplissent  cette  condition. 

Si  cette  circonstance,  qui  est  la  plus  favorable  à  Tobser- 

vation  directe  et  immédiate,  n'existe  pas,  il  faut  ou  choisir 
sur  les  formes  secondaires  du  cristal  deux  faces  inclinées 

l'une  sur  l'autre ,  qui  permettent  une  vision  oblique  à  Taxe 
de  réfraction  ;  c'est  le  cas  du  quarz  prisme;  on  regarde  à  tra- 

vers une  des  faces  de  la  pyramide,  et  le  pan  du  prisme  qui 

1-ui  est  opposé;  ou  bien  il  faut  faire  naître  artificiellement, 

c'est-à-dire  par  la  taille  et  le  poli,  une  facette  inclinée  sur 
l'axe,  et  regarder  perpendiculairement  à  travers  cette  facette 
et  la  face  du  cristal  qui  lui  est  opposée  ;  c'est  le  cas  d'un  grand 
nombre  de  cristaux  dont  la  forme  primitive  est  un  prisme  à 
base  rhombe  ou  paraiiélogrammique,  tels  que  le  gypse,  la 
baryte  sulfatée ,  etc. 

Les  faces  à  travers  lesquelles  on  observe  la  double  réfrac- 

tion s'appellen tyâccs  réfringentes ,  et  l'inclinaison  de  ces  faces  la 
plus  convenable  à  Tobservation  se  nomme  l'angle  réfrin- 

gentm On  arrive  par  ces  moyens  à  des  caractères  précis,  inhérens 

à  la  nature  de  l'espèce,  mais  qui  ont  contre  eux  d'être  diffi- 
ciles à  observer.  Il  faut,  pour  qu'on  puisse  déterminer  la 

position  de  l'axe  de  réfraction,  réunir  un  grand  nombre  de 
circonstances  favorables,  telles  que  la  grosseur  du  cristal,  «a 
netteté,  une  transparence  complète,  et  ensuite  Tart  de  voir 

des  effets  qu'on  ne  saisit  bien  et  sûrement  que  quand  on  a 
acquis  l'habitude  de  les  chercher  et  de  les  reconnoître  :  il  est 
rare  de  trouver  des  minéraux  qui  présentent  toutes  ces  con- 
ditions. 

L'étude  des  phénomènes  de  la  double  réfraction,  poursuivie 
avec  génie  et  persévérance  par  Malus,  et  ensuite  par  plusieurs 
célèbres  physiciens,  MM.  Brewster,  Biot,  Arago,  Fresnel,  etc., 

a  conduit  à  la  connoissance,  très-approfondie  maintenant,  d'une 

autre  propriété  de  la  lumière  et  d'une  influence  des  miné* 
raux  sur  la  lumière,  encore  plus  délicate,  plus  variée,  plu» 
féconde  par  conséquent  en  résultats  curieux ,  à  cette  propriété 

qu'on  a  nommée  polarisation,  parce  que  la  lumière  qui  a  tra- 
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yersë  certains  minéraux  sous  des  conditions  particulières  se 
comporte  comme  si  elle  avoit  acquis  des  pôles,  etàla  manière 
du  fluide  magnétique. 

L'étude  de  ce  nouveau  phénomène  trop  délicat ,  trop  com- 
pliqué pour  pouvoir  être  employé  comme  caractère  de  recbn- 

noissance  des  minéraux,  doit  rester  dans  le  domaine  de  la  phy- 
sique; il  est  suffisamment  développé,  et  à  sa  véritable  place  aux 

paragraphes  Réfraction,  double  Réfraction  et  PoLARiSAxioir 
de  Tarticle  LuMiÈRB  de  ce  Dictionnaire  (i)  ;  cette  découverte  a 

introduit  dans  l'histoire  des  minéraux  une  nouvelle  série  de  pro- 
priétés qu'on  désigne  sous  le  nom  de  earaclères  ou  propriétés  op» 

tiques  des  minéraux;  elles  sont  dans  quelques  cas  d'une  assez  grande 
importance  pour  confirmer  la  division  de  certaines  espèces , 
tels  que  le  mica,  la  tourmaline,  etc. ,  en  plusieurs  autres  ;  dans 

d'autres  cas  elles  font  connoître  des  propriétés  très -curieuses 
des  corps;  dans  d'autres  cas  enfin  elles  s'appliquent  aux  a,rts 
d'une  manière  tout*à-fait  remarquable,  en  donnant  les  moyens 
d'introduire  dans  les  lunettes ,  des  corps  naturels  transpa- 
rens,  doués  de  propriétés  optiques  que  l'art  ne  peut  pas 
faire  naître  dans  les  matières  vitreuses.  Le  quarz  hyalin ,  ou 
cristal  de  roche,  est  un  des  corps  transparens  à  double  réfrac- 

tion dont  Rochon  et  quelques  physiciens  ont  fait  le  plus  heu- 
reux emploi  dans  les  lunettes  marines  et  dans  les  lunettes 

astronomiques,  pour  déterminer,  au  moyen  de  cette  propriété, 

par  un  calcul  très-simple,  et  quelquefois  même  parla  seule 
observation,  si  un  corps  qui  se  meut  dans  la  direction  du  rayon 

visuel  s'éloigne  ou  s'approche  de  l'observateur.  Lorsqu'on  a 
découvert  dans  le  quarz  la  propriété  de  la  double  réfraction , 

on  ne  présumoitpasque  cette  propriété,  qui  n'étoit  alors  que 
curieuse,  seroit  un  jour  susceptible  d'une  application  de  l'im- 

portance de  celle  que  nous  venons  d'indiquer ^  qu'elle  pour- 
roit* servir,  par  exemple,  à  faire  connoitre  sur-le-champ  et 
par  un  artifice  très-simple,  si  un  vaisseau  qui  en  poursuit  un 

autre  gagne  ou  perd  de  vitesse  sur  celui  qu'il  chasse ,  et  qu'elle 
seroit  ainsi  dans  le  cas  d'avoir  une  influence  considérable  sur  les 
plus  grands  intérêts  de  la  société. 

(  1  )  Toin.  XXVII,  pag.  299,  322  et  326. 



MIN  ao7 

II.  Réflexion  de  la  lumière. 

La  oiaoière  dont  les  minéraux  nous  renvoient  la  lumière 

de  leur  surface  ou  de  leur  intérieur  fournit  ujn  grand  nombre 
de  considérations,  mais  toutes  moins  importantes  que  celles 

que  fournit  la  réfraction,  parce  qu'il  est  plus  rare  qu'elle  dé- 
pende, comme  dans  cette  dernière,  de  la  nature  intime  et 

essentielle  du  minéral ,  et  cependant  c'est  à  cette  classe  de  phé- 
nomène ,  à  laquelle  appartiennent  la  couleur,  le  chatoiement, 

etc. ,  que  l'école  de  Werner  a  attaché  sinon  le  plus  d'impor- 
tance 9  car  elle  ne  chcfrchoit  guère  à  apprécier  (a  valeur  deai 

caractères,  au  moins  le  plus  de  détails,  de  définitions,  de  dé- 

veloppemens;  c'est  ce  caractère  extérieur  en.  effet  qu'elle 
mettoi^  en  tête  des  autres  comme  le  plus  apparent,  et  par 
conséquent  le  premier  suivant  ses  principes  de  description* 

Mais,  si,  au  lieu  de  placer  sur  la  même  ligne  tous  les  phéno- 

mènes dus  à  la  réflexion  de  la  lumière ,  on  a  l'attention  de 
distinguer  les  circonstances  dans  lesquelles  ils  se  manifestent, 

on  trouvera  dans  ces  phénomènes  des  valeurs  très-différentes^ 
suivant  les  circonstances  et  les  minéraux  011  on  les  ohserve* 

Nous  distinguerons  dans  ce  but  les  phénomènes  de  la  ré- 
flexion en  coloration  et  éclatj  et  les  couleurs  que  présentent  les 

minéraux  en  couleurs  propres  et  couleurs  accidentelles  » 

Les  couleurs  propres  tiennent,  à  ce  qu'il  paroit,  à  la  na- 
ture même  des  molécules;  elles  ne  sont  dues  à  aucun  corps 

étranger,  mêlé  ou  combiné  avec  celui  qui  les  présente*  Lorsque 
ce  corps  est  ramené  au  même  degré  de  densité,  au  même 

état  d'aggrégation ,  à  la  même  température ,  etc. ,  il  présentera 
toujours  les  mêmes  couleurs;  et  plus  il  s'approchera  de  l'état  de 
parfaite  pureté,  plus  aussi  cette  couleur  sera  uniforme  et 

constante.  Cette  considération  établit  d'une  manière  absolue 
le  caractère  des  couleurs  propres. 

Ainsi,  les  métaux  autopsides  et  les  combustibles  métal- 
loïdes ont  des  couleurs  propres ,  et  sont  seuls  susceptibles 

d'en  donner  de  telles  aux  combinaisons  dans  lesquelles  ils 
entrent. 

Les  sels  dont  ces  corps  forment  les  parties  constituantes,  tels 
que  les  sulfates  de  fer ,  de  cuivre  et  de  cobalt ,  et  les  phosphates 
de  fer,  de  plomb ,  etc.  ;  les  oxides  de  ces  métaux ,  dans  différens 
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degrés  d'oxidation ,  leufs  sulfures  etc.,  ont  tous  des  couleurs 
propres,  et  par  conséquent  susceptibles  d*étre  employées  comme 
caractères,  lorsque  d'aiUeun  toutes  les  circonstances  sont 

.  égales;  et  lors  même  que  ces  circonstances  changent,  si  on  a  pu 
tenir  compte  du  mode  de  changement ,  les  couleurs  différentes 

que  ces  corps  peuvent  offiîr,  sont  restreintes  dans  cer- 

taines limites ,  et  sont  encore  tellement  déterminées  qu'elles 
peuvent  servir  également  de  caractères  distinctifs. 

Ainsi  le  mode  d'aggrégation ,  ou  le  degré  de  densité  peu- 
rent  faire  varier  le  fer  oxidulé  du  noir  au  vert ,  le  cuivre 
azuré  du  bleu  au  vert ,  Tarsenic  sulfuré  du  rouge  au  jaune 

orangé,  Tor  métallique  du  jaune  pur  au  violet.  Ces  change- 

menssont  dus  à  l'arrangement  des  molécules,  et  nullement  À 
la  présence  d'un  corps  étranger  ;  ce  sont  donc  toujoun  des 
couleurs  propres. 

Si  on  voit  dans  des  combinaisons  de  métaux  autopsîdes, 
qui  paroissent  assez  simples  et  assez  bien  déterminées ,  des 
variations  de  couleur  fort  étendues,  telles  que  celles  que 

présentent  le  zinc  sulfuré,  le  plomb  phosphaté  ,  le  cuivre  ar- 
seniaté ,  Turane  phosphaté ,  etc. ,  cela  tient  probablement  à  la 

présence  de  quelques  principes  étrangers  que  la  chimie  n'a 
pas  encore  signalés  pour  tous  ,  mais  qui  commencent  déjà  a 
être  assez  bien  connus  dans  les  deux  derniers  pour  rendre 

raison  des  grandes  différences  qu'ils  présentent  quelquefois 
dans  leur  couleur. 

Les  couleurs  propres  bien  reconnues  peuvent  donc  être  re- 
gardées comme  des  caractères  de  première  valeur,  suscep- 

tibles par  conséquent  d*être  employés  pour  la  distinction  des 
espèces* 

Les  couleurs  ACCiDErrTEixES  sont  celles  qui  sont  dues ,  ou  à 

la  présence  de  corps  étrangers  à  la  composition  de  l'espèce , 
ou  à  certaines  altérations  dans  le  mode  d'arrangement  des 
molécules  des  espèces  qui  d'ailleurs  n^ont  pas  de  couleur 
propre. 

Ainsi  les  métaux  hétéropsides  et  leurs  combinaisons  n'ont 
point  de  couleur  propre  dans  leur  état  de  pure  té,  ils  sont  inco- 

lores ,  leurs eombtnaisons  pures  le  sont  également  ;  les  couleurs 

accidenteltesqu^Us  présentent  paroissent  être  toufours  dues  à  ta 
prâence  de  quelques  combustibles  métalloïdes  ou  de  quelque 
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métal ^utopside.  Ces  couleurs,  qui  semblent  pouvoir  varier 
comme  la  nature  des  corps  étrangers  dissous  ou  simplement 

mêlés  dans  ces  minéraux  essentiellement  incolores ,  ne  peu- 
vent donc  étire  employées  comme  caractères  spécifiques  ;  mais 

comme  ces  variations  ont  quelquefois  des  limites  9'comme  elles 
sont  dues  quelquefois  à  des  métaux  autopsidesqui  ne  sont  pas 
toujours  mélangés  sans  proportion  et  comme  au  hasard ,  mais 

qui  sont  au  contraire  dissous  en  quantité  notable  dans  cer- 
taines variétés ,  et  même  en  état  de  combinaison  à  proportion 

définie,  ces  couleurs  peuvent,  dans  quelques  cas,  être  regar- 

dées comme  inhérentes  à  l'espèce ,  et  dans  d'autres  comme 
propres  à  réunir  certaines  variétés  sous  le  titrç  >de  sous-es- 

pèces. .  rr  '• 
Ainsi  y  dans  le  premier  cas,  les  grenats^  l^f^f^ridot ,  la 

chloriCe,  la  liévrite,  l'hyperstène ,  quoique  pllFèiës  parmi  les 
pierres,  c'est-à-dire  parmi  les  minéraux  auxquels  on  ne  i*e>- 
connoit  pas  de  couleur  propre  ,  pourroient  bien  cependant 

devoir  leur  couleur  à  un  métal  autopside  ;  et  ici  c'est  le  fer 

qui  n'y  est  pas  seulement  principe  accessoire,  mais  principe 
constituant  et  tellement  nécessaire,  que  ces  pierres  le  con- 

tiendraient essentiellement ,  et  seroient  par  conséquent  es- 
sentiellement colorées.  Les  couleurs  deviendroient  ici  cou- 

leurs propres ,  et  pourroient  être  employées  comme  caractère 

spécifique* 
Dans  le  second  cas,  le  principe  colorant  est  moins  essentiel, 

il  ne  se  trouve  que  dans  quelques  variétés;  mais  il  modiBe 

sensiblement,  et  autrement  que  par  la  couleur  qu'il  leur  im- 
prime, les  caractères  de  ces  variétés:  tels  sont  le  chrome  oxidé 

dans  le  béryl  émeraude,  et  le  fer  dans  le  béryl  aiguë -ma- 

rine; l'acide  chromique  dans  le  spinelle  rubis,  et  le  fer  dans 

le  spinelle  pléonaste  ;  le  fer  dans  differens  états  d'oxidation  ; 
dans  les  grenats,  les  amphiboles,  lespyroxènes,  Tépidote,  etc. 

Dans  les  autres  cas,  qui  sont  aussi  les  plus  nombreux,  les 

couleurs  sont  si  étrangères  à  l'espèce,  si  peu  influentes,  si 
variables  ,  qu'elles  ne  peuvent  plus  être  prises  que  pour  éta- 

blir des  variétés  du  dernier  ordre.  Cependant,  en  examinant 

la  distribution  des  couleurs  de  cet  ordre  dans  le  règne  mi- 
néral ,  on  peut  encore  y  reconnoitre  ,  non  pas  certaines 
3i.  14, 
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lois,  mais  certaines  habitudes ^  si  l'on  peut  toutefois  i^expri- 
mer  ainsi ,  et  voir  que  toutes  les  espèces  ne  sont  pas  suscep- 

tibles de  présenter  indistinctement  toutes  les  couleurs,  qu'il 
semble  au  contraire  fy  avoir  dans  beaucoup  d'espèces  une 
certaine  série  de  couleurs  admises,  et  une  certaine  sérié  de 
couleurs  exclues.  Nous  allons  en  présenter  quelques  exemples* 

Les  minéraux  pierreux  à  base  de  chaux  pi^ésentent  à  peu 
prés  toutes  les  couleurs;  mais,  dans  les  carbonates  de  chaux, 
ces  couleurs,  répandues  assez  également  dans  les  masses,  sont 
plutôt  sales  que  pures,  plutôt  ternes  ou  pâles  que  vives;  dans 
les  fluates ,  au  contraire ,  elles  ont  une  pureté ,  une  transpa- 

rence ,  une  vivacité  qui  ne  se  démentent  presque  jamais.  Dans 

les  gypses  c'est  le  jaune  etle  rouge  sale  qui  dominent,  danale 
karstenite,  qui  ne  diffère  du  gjrpse  que  par  l'absence  de  l'eau, 
c'est  le  bleuâtre.  Dans  lesphosphorites,  c'est  aussi  le  bleuâtre 
et  le  verdàtre. 

Les  minéraux  à  base  de  baryte  présententpeu  de  couleurs: 
le  jaune  sale  y  est  dominant;  le  rouge ,  le  vert,  le  bleu  en 
sont  presque  exclus;  dans  ceux  qui  ont  la  strontianepour  base, 

c'est  au  contraire  cette  dernière  couleur  qui  se  présente  le 
plus  ordinairement. 

Le  quarz  offre  toutes  les  couleurs  ;  il  n'y  en  a  peut-être  pas 

une  d'exclue,  mais  à  l'exception  du  beau  violet  qui  lui  est 
propre  dans  l'améthyste  ,  toutes  les  autres  ont  peu  d'intensité 
et  peu  de  pureté ,  car  le  rouge  de  la  cornaline  n'est  pas  pur. 

Les  corindons  présentent  aussi  toutes  les  couleurs  ;  mais 

quelle  différence  pour  l'intensité  et  la  pureté!  je  n'ajouterai 
pas  pour  l'éclat ,  parce  qu'on  pourroit  l'attribuer  à  la  diffé- 

rence de  densité. 

La  couleur  dominante  des  topazes  est  le  jaunâtre  :  on  en 
connoit  de  bleuâtres ,  de  rosâtres ,  mais  peu  de  vertes. 

Celle  des  béryls  est  au  contraire  le  vert,  tirant  quelquefois 

sur  le  bleuâtre  ;  mais  on  n'y  voit  plus  ni  beau  rouge ,  ni  beau 
jaune ,  ni  beau  bleu. 

Lesspinellesont  pour  couleur  dominante ,  ou  le  beau  rouge, 

ou  le  bleu  intense.  On  n'en  connoit  ni  de  jaune  ni  de  par- 
faitement vert  ;  et  cependant  ,  d'après  une  observation  de 

M.  Brewster ,  une  très-haute  température  peut  leur  faire 
prendre  momentanément  cette  couleur. 
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Les  seules  variétés  que  présentent  les  mëso  types ,  les  stilbites , 

les  analcimes,  c'est  le  rouge  et  le  jaune  sale. 
Le  bleu ,  et  ses  dérivés  par  altération ,  le  jaune  sale  et  le 

vert  sale,  semblent  les  seules  couleurs  des  disthénes. 
Le  vert  et  le  jaunâtre  sont  celles  de  la  préhnite. 

Le  violet  et  le  verdâtre  sale  colorent  toujours  l'axinîte. 
Le  talc  laminaire  ne  varie  guère  que  du  blanc  au  vert', 

tandis  que  le  stéatite  et  la  serpentine,  qu'on  regarde  comme 
des  talcs  compactes,  présentent  toutes  l^s  couleurs,  à  Fex- 
«eption  du  beau  bleu,  et  que  la  magnésîte  et  la  gîobertite, 

qui  sont  encore  des  minéraux  à  bâse  d^nagnésie  silicatéç  , 

ii*ont  jamais  été  vues  qu'incolores.  ̂  
Enfin  il  y  a  des  espèces  minérales  qui  se  sont  jusqu'à  pré- 

sent toujours  montrées  sans  couleurs,  car  le  blanc  n'en  est 

pas  une;  tels  sont,  avec  lamagn^ite,  l'harmotome,  le  meyonite, 
l'apophyllite ,  l'amphigène,  la  népheline,  la  laumonite,  la 
chabasie* 

Dans  les  minéraux  que  nous  venons  de  nommer,  les  cou- 

leurs sont  accidentelles,  et  dans  la  plupart  d'entre  eux  elles  ne 
peuvent  être  dans  un  autre  état;  cependant  on  vient  de  re- 

marquer qu'elles  ne  se  présentoient  pas  indifféremment  dans 
toutes  les  espèces.  On  ne  sait  pas  encore  quelle  liaison 

il  y  a  entre  les  couleurs,  qu'on  attribue  presque  toujours  à 
l'oxide  de  fer  dans  différens  états,  et  les  principes  compo- 
sans  des  minéraux  :  ainsi  on  voit  des  minéraux  à  base  de  silice 

et  d'alumine  présenter  toutes  les  couleurs ,  d'autres  com- 
posés de  ces  deux  mêmes  principes  (la  népheline)  n'en  offrir 

aucune;  d'autres  (le  disthène)  n'en  offrir  qu'une  ou  deux  ; 
on  voit  la  même  chose  dans  les  minéraux  à  base  de  magnésie. 

Ilest  cependant  présumable  qu'il  existe  quel qu es  Hpporis  entre 
la  composition  et  Vhabitude  des  couleurs,  mais  je  ne  sache 

pas  qu'on  les  ait  encore  reconnus. 
Il  y  a  bien  d'autres  minéraux  pierreux  qui  ont  aussi  des 

couleurs  dominantes;  mais  il  seroit  très-possîble  que  dans 

ceux-ci  la  couleur  ne  fût  pas  accidentelle.  J'ai  déjà  indiqué 
le  grenat,  le  péridot,  etc.  ,  comme  étant  dans  cette  caté- 

gorie. Il  est  présumable  que  l'amphibole,  ou  au  moins  certaines 
espèces  de  ce  genre,  le  pyroxène  et  quelques  espèces  de  cet 
autre  genre,  qui  ont  le  noir  et  le  vert  foncé  pour  couleur 

14. 
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dominante,  l'ëpîdote  qui  a  le  vert,  la  diallage  qui  a  le  brun, 
les  tourmalines  qui  ont  tantôt  le  noir  et  le  vert,  tantôt  le  rouge 

violàtre ,  Vidocrase  qui  a  le  brun  et  le  vert  jaunâtre  ;  il  est  pré- 

sumable,  dis-je,  que  ces  minéraux  doivent  leurs  couleurs  à  un 

de  leurs  principes  constituans  essentiels  ,  et  alors  elles  ne  de- 

vroient  pas  être  regardées  comme  accidentelles.  Aussi  n'avons- 
nous  pas  nommé  ces  minéraux  dans  la  revue  que  nous  venons 

de  faire  des  espèces  dont  la  coloration  nous  semble  être  in- 
dépendante de  la  composition. 

Il  y  a  des  minéraux  qui  ont  des  couleurs  dominantes,  telle-* 

ment  différentes  l'ui^  de  Tautre,  qu'on  est  tenté  pour  ceux-ci 
plus  que  pour  tous  ffitres  de  les  placer  parmi  les  espèces  à 
couleurs  accidentelles;  cependant ,  en  y  faisant  une  attention 

suffisante  ,  on  voit  que  ces  modifications  ne  sont  pas  si  étran- 

gères Tune  à  Tautre  qu'elles  le  paroissent;  tels  sont  les  miné- 
raux qui  présentent  dans  leurs  modifications  le  vert  intense, 

et  quelquefois  assez  pur,  le  jaune  roussâtre  et  le  rouge  très- 
foncé.  Le  péridot ,  le  béryl  aigue-marîne ,  la  chlorite  ,  la 
wernerite  paranthine  ,  le  fer  arseniaté  sont  dans  ce  cas.  La 

couleur  pour  ainsi  dire  primitive  de  ces  minéraux,  couleur 

propre  à  leurs  variétés ,  si  ce  n'est  même  à  l'espèce ,  est  le 
vert ,  dû  au  fer  *,  ce  métal ,  en  changeant  de    degré  d'oxi- 
dation,  passe  au  jaune,  au  jaune  roussâtre  et  au  rouge;  ce 

ehangement  chimique  explique  assez  bien  pourquoi  la  plu- 
part des  espèces  colorées  en  vert  par  le  fer  varient  en  rouge, 

tandis  que  le   rouge  ne  varie  pas   en  vert ,   et  que  le   vert 

qui  n'est  pas  dû  au  fer  dans  le  béryl  émeraude ,  dans  la  dial- 
lage ,  dans  certaines  serpentines ,  et  peut-être  aussi  dans  le 

fluor,  n'est  pas  susceptible  de  ce  genre  d'altération. 
Le  second  oi'dre  de  couleurs  accidentelles  renferme  celles 

qui  ne  sont  produites  par  aucun  corps  étranger,  mais  qui  sont 
dues  à  diverses  altérations  que  certains  minéraux  ont  éprouvées 
dans  leur  aggrégation ,  dans  leur  structure ,  ou  dans  la 

seule  disposition  de  leurs  molécules;  tels  sont  l'iridation,  le 
chatoiement  et  le  dichroisme. 

L'iridation  ou  la  série  des  couleurs  de  l'iris  peut  être  pro- 
duite dans  un  minéral,  soit  par  un  corps  étranger  non  coloré 

par  lui-même,  qui  vient  s'appliquer  en  pellicule  très-mince  à 
la  surface  de  ce  minéral,  soit  par  l'altération  de  cette  sur- 
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face,  lorsqu'une  lame  très- mince  de  la  substance  même  du  mi- 

néral s'en  sépare,  soit  enfin  par  des  fissures  trés-déliées  qui 
existent  dans  l'intérieur  d'un  minéral,  ou  qui  sont  produites 
par  la  percussion ,  par  la  ch  leur,  ou  par  toute  autre  cause. 

Ces  causes  accidentelles,  qui  ne  changent  point  la  nature 

du  minéral ,  qui  n'y  introduisent  rien ,   qui  ne  lui  enlèvent 
rien ,  produisent   le  phénomène   connu  en  optique  sous  le 

nom  des  anneaux  colorés;  c'est  une  décomposition  particu- 
lière de  la  lumière  qui  a  été  expliquée  à  cet  article.  Ce  phé- 

nomène donne  à  certains  minéraux  des  couleurs  extrêmement 

belles  par  leur  variété ,  leur  assortiment  et  leur  vivacité ,  les 

rendent  souvent 'précieux  et  les  font  rechercher;  le  fer  oli- 
gîste ,  le  fer  et  le  cuivre  pyriteilx ,  la  houille  même  présen- 

tent quelquefois  ce  beau  phénomène  à  leur  surface;  le  quarz 

hyalin  et  le  silex  résinite  d'un  blanc  laiteux,  en  le  présentant 

dans  leur  intérieur,  prennent,  le  premier  le  nom  d'iris,  et  le 
second  celui  d'opale.  Ce  silex  est  alors  recherché  comme  une 

pierre  d'ornement  très -précieuse  et  payée  un  très-haut  prix; 
ces  couleurs  ne  tiennent  cependant  à  rien ,  la  percussion  ou 

une  liqueur  limpide  qui  s'introduit  dans  les  fissures,  les  font 
disparoitre.  Ici  donc  la  propriété  optique  ne  donne  pas  même 
un  caractère  de  sous-variété. 

Lorsqu'une  lumière  blanche  ou  une  lumière  colorée  estr-en- 

voyé.e  de  l'intérieur  d'un  minéral  transparent ,  ou  au  moins 
translucide  et  de  la  surface  des  lames  qui  appartiennent  à  sa 

structure,  ce  phénomène  s'appelle  chatoiement;  il  est  un  peu 

plus  important  que  le  précédent  parce  qu'il  peut  servir  à 

indiquer  le  sens  du  clivage ,  et  par  conséquent  l'inclinaison 
des  joints  de  clivage  ,  ou  des  lames  les  unes  sur  les  autres. 

Le  chatoiement  est  simple  dans  le  felspalh  ordinaire  ,  dans 

quelques  gypses  et  calcaires  spathiques  ,  dans  la  baryte  sulfa- 

tée, etc.  Il  est  d'un  blanc  argentin  ou  lunaire  dans  le  felspalh 
adulaire ,  et  surtout  dans  celui  qui  a  éprouvé  un  commence- 

ment d'altération  dans  l'apophyllite  ,  etc.  11  est  irisé  dans  le 
felspalh  opalin  ou  de  labrador,  et  il  est  de  la  couleur  du 

minéral  dans  l'arsenic  orpiment  laminaire ,  dans  l'urane  phos- 

phaté cuprifère,  dans  le  mica,  etc.  C'est  une  particularité  dés 
variétés  de  ces  espèces  ;  mais  ce  n'est  pas  même  un  caractère 
de  sous-variété. 
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Le  troisième  phéaomène  de  la  lumière  réfléchie  dans  l'in- 
térieur des  minéraux,  est  le  dichroïsme ,  c*esi  la  propriété 

qu'ont  certaines  espèces  transparentes  de  faire  émaner  une 
couleur  lorsqu'on  les  regarde  dans  un  sens,  et  d'en  produire 
une  autre  lorsqu'on  les  regarde  dans  un  autre  sens.  Ce  phéno- 

mène, des  plus  compliqués  de  l'optique,  est  lié  avec  la  structure 
des  minéraux,  et  par  conséquent  sembleroit  devoir  être  d'une 
assez  grande  importance  ;  mais  quand  on  considère  que  dans 
une  même  espèce  certains  échantillons  le  présentent  avec  une 

grande  facilité,  tandis  qu'on  ne  peut  pas  le  voir  dans  d'autres, 
on  est  obligé  de  le  regarder  aussi  comme  un  phénomène  qui 
tient  À  une  disposition  particulière  des  molécules  colorantes ■ 

dans  ces  échantillons  ,  et  qui  n'est  nullement  caractéristique 
de  la  structure  essentielle  à  l'espèce. 

Ce  phénomène  se  voit  souvent  très-bien  dans  l'espèce  mi- 
nérale à  laquelle  M.  Cordier  a  donné  le  nom  de  dichroïte , 

précisément  à  cause  de  cette  propriété  ;  elle  paroit  d'un  bleu 
de  saphir  dans  une  direction  et  d'un  violet  rougeâtre  dans  une 
autre;  quelques  tourmalines  le  présentent  également;  on  le 
voit  dans  certaines  sous-variétés  de  fluor,  dont  les  cristaux 

paraissent  d'un  beau  vert  ou  d'un  bleu  violet ,  suivant  la  ma- 

nière dont  on  les  regarde:M.de  Boumon  etM,  Biot l'ont  aussi 
reconnu  dans  quelques  variétés  crist^isées  de  mica.  Les  cris- 

taux prismatiques  rouges  et  bleus  de  ces  micas ,  vus  dansle  sens 

de  l'axe ,  présentent  une  couleur  différente  de  celle  qu'ils  font 
voir  quand  on  les  regarde  perpendiculairement  à  l'axe  .Enfin 
il  est  si  vrai  que  cette  propriété  n'est  pas  essentiellement 
liée  à  la  disposition  des  lames  ou  à  la  structure,  qu'on  peut 
observer  un  véritable  dichroïsme  dans  des  minéraux  non  cris- 

tallisés. Le  silex  résinite ,  connu  sous  le-  nom  de  girasol ,  est 
d'un  blanc  laiteux  lorsqu'on  le  regarde  par  réflexion  ,  et  d'un 
rouge  laiteux  lorsqu'on  le  place  entre  l'œil  et  la  lumière. 

L'^LAt.  Il  y  a  des  minéraux,  et  ce  sont  principalement 
ceux  qui  sont  homogènes,  très-denses  et  opaques,  qui  ren- 

voient de  leur  surfate  lorsqu'elle  est  naturellement  ou  arti- 
ficiellement polie ,  une  si  grande  quantité  de  lumière  dans 

une  même  direction  qu'elle  frappe  les  yeux  avec  une  inten- 
sité et  une  vivacité  qu'on  désigne  sous  le  nom  d^éclal  ou  de lustre. 
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LVclat  étant  différent ,  non  pas  en  couleur,  mais  en  qualité, 

suivant  les  corps  qui  le  produisent,  on  a  attaché  beaucoup 

d'importance  à  ce  caractère;  on  en  a  subdivisé  considéra- 
blement les  modifications  en  leur  donnant  des  noms  différens 

qui  rappellent  la  nature  de  ces  corps.  Nous  ne  parlerons  ici 

que  des  principales  sortes  d'éclats. 
L'éclat  analogue  à  celui  du  verre ,  qui  est  le  plus  foible  de 

tous ,  se  nomme  éclat  vitreux;  celui  qui  a  l'aspect  particulier 
et  comme  onctueux  de  l'huile  ,  s'appelle  éclat  gras  ,  et  éclat 
adamantin,  lorsqu'il  se  rapproche  de  l'éclat  particulier  du 
diamant.  Le  quarzgras  ,  l'eleolithe,  le  zircon,  le  plomb  car- 

bonate offrent  ces  modifications. 

Celui  qui  est  le  résultat  d'une  grande  opacité,  et  qui  ne 
parott  pas  tout-à-fait  indépendant  de  la  couleur  du  corps  qui  le 

renvoie ,  porte  les  noms  d'éclat  métallique  ou  métalloïde ,  suivant 
son  degré  de  pureté  ou  d'analogie  avec  l'éclat  des  métaux,  tels 
que  l'argent,  l'or,  l'antimoine , la  diallage ,  l'hypersténe ,  etc. 

Lorsque  l'éclat  semble  être  un  mélange  de  l'éclat  argentin 
avec  le  vitreux,  qu'il  se  présente  enfin  comme  dans  1^  perle, 
on  le  nomme  éclat  perlé ̂   lorsqu'il  est  d'un  blanc  grisâtre,  on 
l'appelle  éclat  nacr^ ,  lorsqu'il  est  d'un  blanc  mêlé  de  quelques 
nuances  de  couleur. 

On  peut  augmenter  beaucoup  le  nombre  des  modifications 
de  cette  propriété  :  mais  ce  seroit  inutilement ,  puisque  les 
mots  qui  les  expriment  sont  facilement  entendus  de  tout  le 
monde.  Elle  est,  comme  les  couleurs,  tantôt  propre  et  tantôt 
accidentelle  ;  mais  elle  indique  en  général  dans  les  corps  qui 
la  présentent  constamment,  des  propriétés  optiques  qui  tien- 

nent à  leur  nature  intime ,  ou  à  Tarrangement  ordinaire  de 
leurs  molécules. 

L'éclat  combiné  avec  la  structure  et  la  texture  donne 
aux  minéraux  un  aspect  qui  dans  ce  cas^'ci  ne  tient  unique- 
ment  ni  à  la  lumière ,  ni  à  la  nature  du  minéral,  et  sur  lequel 
nous  reviendrons  en  parlant  de  la  structure^  tels  sont  Vaspect 

soyeux ,  qui  est  la  combinaison  de  l'éclat  vitreux  avec  la  struc- 
ture fibreuse ,  à  fibres  très-déliées  ;  Vaspect  résineux  qui  vient 

du  mode  de  cassure ,  joint  à  l'éclat  vitreux.  Ce  qui  prouve  que 
cet  aspect  doit  être  distingué  des  différentes  sortes  d'éclats  dont 
nous  venons  de  parler,  c'est  qu'il  ne  se  soutient  pas  au  poli; 
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un  silex  réstni(e  perd  par  ce  procédé  son  aspect  résineux  ,  et 

ne  conserve*  plus  que  son  éclat  vifreux. 

§.  5.  Electricité, 

L'électricité  que  les  minéraux  manifestent  ne  diffère  en 
rien  dé  celle  que  présentent  tous  les  corps  inorganiques  sui- 

vant leur  nature  et  les  circonstances  dans  lesquelles  on  les 
place;  mais  cette  propriété,  étudiée  dans  les  minéraux,  est 
susceptible  de  deux  considérations  particulières. 

I.**  Elle  se  développe  et  se  manifeste  dans  des  cas  et  avec 

des  particularités  qu'on  n'avoit  pas  eu  occasion  de  remarquer 
dans  des  corps  bruts  artificiels;  on  les  a  exposées  à  l'article 
Electricité  des  Minéraux.  (Voyez  ce  mot.) 

2.^  Elle  est  devenue  pour  les  minéralogistes,  mais  dans 
quelques  espèces  seulement,  un  moyen  déplus  de  reconnoitre 
les  espèces,  par  conséquent  un  caractère  minéralogîque. 

Ce  n'est  que  peu  à  peu  qu'on  a  pu  découvrir  dans  cette  pro- 
priété des  lois  assez  remarquables  et  assez  constantes  pour  leur 

attribuer  ce  degré  d'importan'ce. 
D'abord  elle  a  été  aperçue  des  anciens,  et  sans  nous  arrêter 

au  succin  (^electrum)  ̂   dans  lequel  ellese  développe  si  aisément 

et  d'une  manière  si  visible,  qu'on  pense  que  ce  corps  a  donné 
son  nom  au  phénomène,  il  paroit  que  les  anciens  l'avoient  remar- 

quée dans  d'autres  corps,  mais  sans  reconnoître  dans  la  pro- 
priété qu'avoîent  ces  corps  frottés,  d'attirer  les  corps  légers, 

d'autre  analogie  avec  celle  du  succin  ,  electruniy  qu'une  res- 
semblance de  phénomène;  ainsi,  comme  nous  l'avons  dit  à 

l'article  Lyncurids,  il  est  très-vraisemblable  que  la  propriété 
électrique  des  topazes  ne  leur  avoit  pas  entièrement  échappé. 

Jusqu'à  Boyle,  en  1673,  il  ne  paroît  pas  qu'on  ait  rien 
ajouté  au  peu  que  les  anciens  avoient  aperçu  de  ce  phéno- 
mène. 

Mais  Boyle  l'étendit  beaucoup  en  le  faisant  remarquer  dans 
plusieurs  pierres  gemmes. 

Il  dit(i  )  q:  que  delégères  altérations  suffisent  pour  exciter  un 

<r  effluve  de  fluide  des  gemmes  transparentes,  qu'on  peulrap- 

(i)  Specimeii  de  gehmârum  Origirë  et  ViRTUTiBUS,  edit.  llamburgi , 

1673,  pag.  120. 
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«  porter  ces  effluves  aux  attractions  électriques ,  et  qu'il 
«  possède  une  pierf  e  gemme  ayant  presqUe  la  dureté  du  dia- 

«  mant,  qui,  légèrement  frottée ,  acquiert  "une  puissante  pro- 
fs  priété  attractive,  à  l'admiration  du  spectateur.  ̂  

Cette  connoîssance  très- superficielle  est  restée  stationnaire 
pendant  près  de  cent  ans.  En  1756,  ̂ pinusa  fait  connoitre 

les  propriétés  électriques  de  la  tourmaline;  et,  ne  se  conten- 

tant pas  d'exposer  simplement  ce  phénomène,  il  l'a  développé 
et  en  a  donné  la  théorie. 

Jusque-là  ces  connoissancesrentroient  ou  dans  le  domaine  des 
propriétés  isolées,  et  simplement  curieuses,  des  minéraux ,  ou 
dans  celui  de  la  physique  ;  il  y  avoit  encore  un  grand  pas  à  faire 
pour  les  introduire  dans  le  domaine  de  la  minéralogie  et  pour 
en  tirer  des  caractères  variés ,  précis  et  applicables  à  un  assez 

grand  nombre  de  minéraux.  C'est  à  M.  Haîiy  qu'est  due  cette 
belle  application  de  la  physique  à  la  minéralogie.  C'est  lui 
qui  a  fait  varier  et  ressortir  tous  les  phénomènes  électriques 
des  minéraux,  qui  a  donné  les  moyens  de  les  observer,  de 

les  distinguer^  et  par  conséquent  de  les  employer  comme  ca- 
ractères minéralogiques. 

Ces  caractères  nous  semblent  cependant  d'une  foible  im- 
portance, et  tout  au  plus  propres  à  faire  connoître  l'état  par- 

ticulier des  espèces  qui  sont  dans  le  cas  de  les  présenter.  Il  suflît 

d'examiner  les  anomalies  dont  le  phénomène  est  susceptible, 
anomalies  qui  ne  tiennent  pas  seulement  à  l'impureté  de 
l'échantillon,  mais  à  son  état  d'aggrégation ,  peut-être  aux 
circonstances  dans  lesquelles  cette  aggrégatlon  a  eu  lieu ,  et 

enfin  même  à  l'état  de  sa  surface,-  il  suffit  de  remarquer  qu'en 
s'y  prenant  avec  certaine  précaution  ou  en  mettant  les  corps 
dans  certaines  circonstances,  on  peut  pour  ainsi  dire  leur  faire 
manifester  à  volonté  des  propriétés  électriques,  pour  nous 

porter  à  croire  que ,  quoique  ces  propriétés  tiennent  à  l'indi- 
vidu ,  elles  peuvent  aussi  prendre  naissance  dans  le  mode 

d'aggrégation  des  individus,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  devoir 
influer  sur  ce  mode.  Ainsi  il  y  a  des  topazes  dans  lesquelles 
il  est  presque  impossible  de  faire  naître  aucun  phénomène 
électrique ,  il  en  est  de  même  des  tourmalines ,  et  nous  prenons 
pour  exemple  des  minéraux  qui  manifestent  ordinairement 
ces  propriétés  avec  le  plus  de  facilité  et  de  puissance.  Suivant 
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qu'un  diamant  est  brut  ou  poli  y  la  nature  de  rélectricitë  qoHl 
acquiert  par  le  frottement  est  changée. 

Il  paroit  donc  que  Télectricité  dans  les  minéraux  se  mani- 

feste comme  dans  tous  les  autres  corps,  qu'elle  n'est  pas  plus 
particulière  à  une  espèce  qu'à  une  autre,  et  que  si  cela 
paroit  ainsi  dans  quelques  cas,  ces  prétendues  différences 
Tiennent  plutôt  des  circonstances  dans  lesquelles  se  trourent 

certaines  espèces  que  de  la  nature  de  ces  e^èces.  Or ,  une  pro- 

priété qui  résulte  d'un  tel  genre  de  modification ,  ne  peut 
pas  être  prise  comme  caractère  spécifique. 

§.  6.   Magnétisme* 

Quoique  ce  caractère  soit  tiré  d'une  propriété  physique  qui 
ne  diffère  pas  essentiellement  de  l'électricité,  il  est  bien  plus 
spécial  ;  cette  propriété  étant  restreinte  à  un  petit  nombre 

d'espèces ,  elle  paroit  pouvoir  caractériser  essentiellement  ces 
espèces; ainsi  quoique  le  magnétisme  ne  diffère  pas  physique- 

ment de  l'électricité  que  nous  venons  de  considérer  comme 
caractère  de  circonstances,  il  peut  cependant  être  em- 

ployé ,  comme  caractère  de  première  valeur ,  comme  carac« 

tère  tenant  à  la  nature  même  de  l'espèce,  et  par  conséquent 
essentiel. 

On  a  présenté  au  mot  MACNénsMB  des  minéraux  tout  ce  qui 
est  relatif  à  cette  propriété  physique ,  considérée  dans  les 

corps  bruts  naturels.  Nous  y  renvoyons  :  nous  n'avions  à  trai- 
ter ici  que  de  Fimportance  de  cette  propriété  comme  carac- 

tère physique  des  minéraux;  et  on  vient  de  voir  que  nous  la 
regardons  comme  intimement  liée  à  la  nature  des  espèces  qui 

la  manifesteot.  Mais  appartient-elle  à  l'individu  ou  à  Taggré- 
gat  ?  il  est  présumable  qu'elle  appartient  plus  spécialement 
encore  à  Findividu  qu'à  ses  aggrégations ,  dont  les  propriétés 
sont  ici  une  suite  ou  conséquence  nécessaire  de  celle  de  l'in« 
dividu ,  et  que  cette  propriété  même  a  pu  régir  leur  mode 

d'aggrégation.  (Voyez  MACNériSME  des  MiNéAAUX.  ) 

§•  7.  Phosphorescence. 

Un  grand  nombre  de  corps  inorganiques  ont  la  propriété 

d'être  lumineux  par  eux-mêmes ,  et  sans  qu'on  puisse  attri- 
buer cette  lumière  à  la  combustion. 
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Beaucoup  de  minéraux  possèdent  cette  faculté,  et  plusieurs 

présentent  le  phénomène  de  la  phosphorescence  d'une  ma- 
nière très-sensible,  lorsqu'on  les  met  dans  l'état  le  plus  propre 

à  le  faire  paroi  tre. 
On  range  ordinairement  ce  phénomène  parmi  ceux  qui 

tiennent  à  l'influence  des  minéraux  sur  la  lumière  ;  mais  la 
définition  que  nous  venons  d'en  donner,  et  la  manière  dont 
nous  exprimons  les  rapports  des  minéraux  avec  la  lumière  qui 

leur  arrive,  fait  voir  qu'il  n'y  a  point.de  liaison  réelle  entre 
l'action  des  minéraux  sur  la  lumière  et  la  lumière  émanée  des 
minéraux;  cette  première  considération  nous  conduit  à  re- 

tirer la  phosphorescence  du  paragraphe  4 ,  et  à  chercher  à  la 
placer  ailleurs  :  or  on  va  voir  que  si  elle  doit  être  rapportée  à 

une  des  propriétés  physiques  dont  nous  venons  de  traiter ,  c'est 
à  l'électricité  plutôt  qu'à  toute  autre. 

Nous  allons  d'abord  étudier  ce  phénomène  dans  les  rap- 
ports qu'il  a  avec  les  minéraux*  Nous  examinerons  ensuite  de 

quelle  propriété  physique  il  peut  être  regardé  comme  dépen- 
dant. Nousserons  alors  à  même  de  juger  sonimportance  comme 

caractère. 

La  propriété  qu'ont  certains  minéraux  d'être  lumineux  par 
eux-mêmes,  mais  souvent  trop  foiblementpour  qu'on  puisse 
le  reconnoitre  autrement  que  dans  une  obscurité  complète, 

a  été  remarquée  depuis  long-temps.  On  l'a  voit  vue,  il  est  vrai, 
ainsi  qu'on  voyoit  autrefois  la  plupart  des  phénomènes  phy- 

siques, comme  des  faitscurièux  et  isolés,  sans  chercher  à  les  lier 
avec  les  faits  connus  par  aucune  comparaison ,  ni  à  les  constater, 
à  les  développer  et  à  les  généraliser  par  aucune  expérience. 

Ainsi ,  suivant  M.  Brewster  qui  nous  a  donné  une  histoire 

abrégée  des  connoissances  successivement  acquises  sur  la  phos- 

phorescence, c'est  dans  l'ouvrage  de  Benvenuto  Cellini,  in- 
titulé :  Duc  TraUati  delV  Orifioeria^  publié  au  commencement 

du  seizième  siècle  ,  qu'on  trouve  les  premières  notions  de  ce 
phénomène  observé  dans  les  minéraux.  11  y  est  dit  qu'on  décou- 

vrit par  l'effet  de  cette  propriété,  un  escarboucle  dans  un  vi- 
gnoble des  environs  de  Rome. 

Boyle,  en  i663  ,  observa  ce  phénomène  sur  un  diamant  f 

mais  comme  on  répéta  depuis  l'expérience  sans  succès^  on  en 
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conclut  qu'il  y  avoit  erreur  dans  Fexposé  de  Boyle.  Nous 
Terrons  plus  bas  à  quoi  sont  dues  ces  apparentes  contradic- 
tions. 

Beccaria  ,  Rîrcher,  Grothus,  Dufay,  Pallas  en  1783  y  le 
coqite Morozzo ,  ont  également  remarqué  ce  phénomène,  et 
Font  décrit  avec  plus  on  moins  de  développement. 

Thomas  Wedgwood  fit  vers  1792  des  expériences  sur  la 

lumière  qui  émane  de  certains  corps  par  Taction  de  la  cha- 
leur et  du  frottement  ;  les  fluorîtes,  le  diamant  sont  au  nombre 

de  ces  corps. 

Mais  on  peut  dire  que  la  connoissance  de  la  phosphores- 
cence des  minéraux ,  et  des  circonstances  dans  lesquelles  elle 

se  manifeste  ,  ne  date  réellement  que  des  travaux  nombreux 

et  précis  de  M.  Dessaigne  ,  travaux  qui  ont  remporté  le  prix 
proposé  par  Tlnstitut  pour  ce  sujet ,  et  qui  ont  commencé  a 
être  publiés  dans  le  Journal  de  Physique  en  1809. 

Depuis  ces  grands  travaux  de  M.  Dessaigne  ,  on  s^est  en- 
core occupé  de  la  phosphorescence.  M.  Brewstervers  18199 

et  M.  Heinrich  à  peu  prés  à  la  même  époque,  ont  ajouté, 
notamment  le  dernier,  un  assez  grand  nombre  de  faits  à  ceux 

que  M.  Dessaigne  avoit  déjà  observés. 

On  voit  que  ce  phénomène  a  frappé  assez  vivement  Fatten- 
tion  des  physiciens  dans  ces  derniers  temps  :  il  en  est  ré- 

sulté un  nombre  presque  infini  d^observations  et  presque  tous 
les  corps  naturels  et  artificiels  ont  été  passés  en  revue  sous  ce 

rapport.  Nous  ne  parlerons  que  des  premiers ,  et  nous  ne  ci- 
terons que  les  faits  les  plus  saillans ,  ceux  surtout  qui  nous 

paroissent  le  plus  immédiatement  liés  avec  Fobjet  de  la  mi- 
néralogie. 

On  fait  naître  par  quatre  moyens  la  phosphorescence  dans 
les  minéraux  susceptibles  de  cette  propriété:  1.  la  collision; 
2,  la  chaleur;  3.  V insolation  ;  é^,  V électricité* 

1.  En  frappant  Fun  contre  l'autre  les  morceaux  de  certains 
minéraux  qui  ne  sont  point  combustibles,  on  produit  au  point 

de  contact  une  lumière  plus  ou  moins  vive ,  qu^on  ne  voit  que 
dans  Fobscurité  et  qui  est  d*une  couleur  ordinairement  rou- 
geàtre,  quelquefois  bleuâtre:  le  quarz  ,  le  silex  pyromaque 
offrent  des  exemples  de  minéraux  phospkorescens  par  collision. 

Quelquefois  la  percussion  n*est  pa:»  nécessaire  :  le  frotte- 
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ment ,  et  même  un  frottement  léger  suffit  pour  faire  naître 

le  phénomène.  Ainsi,  en  passant  une  pointe  de  plume  sur  cer- 
taines variétés  de  blende  ,  on  voit  une  trace  lumineuse  suivre 

cette  pointe;  la  ponce ,  le  fehpath  sont  phosphorescens  par 
frottement. 

2.  La  phosphorescence  par  chaleur  appartient  à  une  multi- 
tude de  corps  ;  elle  se  manifeste  dans  des  circonstances  et 

avec  des  phénomènes  tellement  variés  qu'il  seroit  tout-à-fait 
étranger  à  notre  sujet  de  les  détailler.  Pour  Tobserver,  on 
place  le  minéral  réduit  en  petits  fragmens  ou  en  poussière 
sur  un  support  qui  doit  être  toujours  de  même  nature,  non 

phosphorescent,  et  qu'on  élève  à  une  température  à  peu  près 
déterminée.  Il  nous  suffira  de  faire  remarquer,  i."*  qu'il  faut 
pour  certains  corps  que  le  degré  de  chaleur  soit  déterminé, 

et  qu'ils  restent  ténébreux,  comme  le  dît  M.  Dessaigne,  au- 
dessus  et  au-dessous  de  ce  degré. 

2.^  Que  la  couleur  de  la  lumière  est  très-différente  suivant 
les  corps.  M.  Brewster  a  fait  un  grand  nombre  d'observa- 

tions à  ce  sujet.  Il  en  résulte  qu'il  y  a  des  lumières  phospho- 
rescentes de  toutes  les  couleurs.  Nous  citerons  les  principales 

en  suivant  l'ordre  des  couleurs  du  prisme. 

Lumière  blanche.  — Fluorite  arénacée. 
Plomb  arseniaté. 

Witherîte. 

Calcaire  magnésien. 
Titane  sphène. 

Bleue. — Argent  muriaté. 
Télésie  verie. 

Fétalite  (vive).  * 
Disthène. 

Verte.  —  Fluorite  Hyalin  ,  dit  Chlorophane  (  très- 
vive  et  à  une  température  très -peu 
élevée). 

Jaune. —  Calcaire  spathique. 

Phosphorite  (très-vive). 
Grammatite  de  Glentilt. 

Topaze  du  Brésil  (foible)* 
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Lumière  orangée.  —  Hannotome. 
Grammatite. 
Titane  anatase. 

Arragonite. 

Rouge.  — >  Tourmaline  rubellite  (rouge  ëcarlate  )• 
Chaux  schélatée  (  rouge  de  feu  ). 

M.  Dessaigne  regarde  la  lumière  bleue  comme  Hodicatioii 

que  le  minéral  pierreux  est  pur ,  c'est-à-dire  exempt  d'oxides 
de  métaux  autopsides,  il  attribue  les  couleurs  jaunes  et  vertes 
de  la  phosphorescence  à  la  présence  de  ces  oxides. 

Pour  que  là  phosphorescence  se  manifeste ,  on  doit  avoir 

égard  à  plusieurs  circonstances.  Ainsi  il  faut  que  le  corps 

n'ait  pas  éprouvé  une  température  supérieure  à  celle  à  la- 

quelle on  Texpose ,  qu'il  ne  change  point  d'état  sur  le  sup- 
port ,  soit  en  s'y  ramollissant,  soit  en  se  volatilisant. 

3.  La  phosphorescence  par  insolation  est  des  plus  remarquables 
et  des  plus  variées. 

Pour  l'observer,  on  expose  les  minéraux  qui  peuvent  l'é- 
prouver, et  ils  sont  très-nombreux  ,  aux  rayons  directs  du  so- 

leil pendant  un  certain  temps,  seulement  dix  secondes  pour 

certains  minéraux.  On  les  porte  ensuite  dans  l'obscurité  :  ils 
y  font  voir  une  lumière  plus  ou  moins  vive  qui  se  maintient 

quelquefois  pendant  un  temps  assez  long,  qu'on  peut  pro- 
longer même  jusqu'à  une  heure,  en  enveloppant  le  corps, 

ainsi  quel'avoient  déjà  vu  Beccaria,  Kircher,  Dufày  et  Gro- 
thus ,  et  que  l'a  confirmé  M.  Heinrich. 

Cette  influence  de  la  lumière  solaire  est  quelquefois  si  puis- 

sante qu'elle  agit  même  à  travers  plusieurs  enveloppes,  pourvu 
que  ces  enveloppes  conservent  un  peu  de  translucidité ,  telles 
que  des  feuilles  de  papier. 

La  lumière  des  nuages  suffit  quelquefois,  lorsqu'elle  est 
claire ,  pour  rendra  phosphorescens  les  corps  qui  le  devien- 

nent facilement. 

M.  Heinrich  a  remarqué  que  les  rayons  bleus  avoient  seuls 
la  faèulté  de  donner  aux  corps  une  phosphorescence  durable, 

et  que  les  rayons  rouges  n'en  communiquoient  aucune. 
Une  cassure  fraîche  est  une  condition  assez  importante  poor 

la  manifestation  facile  du  phénomène. 
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Parmi  les  f minéraux  phosphorescena  par  insolatioii  y  noua 

citerons  les  suivans  comme  les  plus  remarquables. 

1.^  La  baryte  sulfatée  radiée  :  c'est  une  des  premières  sub- 
stancesminérales  sur  lesquelles  on  l'ait  observée  d'une  manière 
assez  populaire ,  pour  qu'elle  ait  acquis  à  cet  égard  une  sorte 
de  célébrité  sous  le  nom  de  phosphore  de  Bologncm  Nous  arona 

décrit  la  manière  de  la  préparer  et  d'observer  sa  pbospho* 
rescence  j  k  l'article  Baryte  sulfati&b  aADiéa ,  tom.  IV,  pag.  94* 

a«^  Le  diamant  :  c'est  à  ce  corps  qu'il  faut  principalement 
appliquer  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  l'espèce  de  rayons 
solaires  qui  donnent  la  phosphorescence ,  sur  la  durée  de  ce 
phénomène  9  etc.  La  lumière,  répandue  par  les  diamans  est 

d'un  rouge  de  feu  ;  elle  ne  dure  dans  quelques  uns  que  cinq 
secondes,  et  dans  d'autres  elle  se  manifeste  pendant  une  heure, 
si  on  a  eu  soin  de  les  envelopper. 

3."^  Les  fluorites,  notamment  les  variétés  vertes,  et  par(î« 
culièremeut  celle  de  Sibérie ,  qui  est  nommée  Chlorophane  , 
et  qui  est  déjà  citée  pour  sa  facile  phosphorescence  par  use 
foible  chaleur. 

4.^  Les  calcaires  ou  carbonates  de  chaux,  tandis  que  les 
phosphates  de  chaux ,  si  phosphorescens  par  chaleur,  ne  le 

sont  que  très-foiblement  par  insolation.  Il  leur  faut  la  lumière 
directe  du  solei^ 

5.^  Les  sels  à  base  terreuse  sont  généralement  beaucoup 
plus  phosphorescens  que  les  terres  pures ,  dans  l'acceptioa 
vulgaire  de  ce  mot. 

6.^  Le  sel  marin  rupestre  aune  très-belle  phosphorescence. 
7.^  Les  sels  métalliques  et  les  oxides  métalliques  naturels. 
8.®  Le  succin. 

9.*"  Le  quarz  ̂   mais  il  faut  qu'il  reçoive  la  lumière  directe du  soleil. 

La  lumière  produite  par  l'insolation  est  blanche  dans  tous 
les  corps,  à  l'exception  du  diamant. 

Aucun  fossile  inflammable,  excepté  le  succin  et  le  diamant»  ' 
aucun  métal  natif  n'est  phosphorescent  par  insolation. 

La  plupart  de  ces  observations  et  de  ces  résultats  sont  dm 
k  M.  Heinrich. 

4*  La  phosphorescence  par  électrisation»  En  exposant  cer» 

tains  corps  natureb  à  l'action  des  étincelles  électriques  pea* 
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dant  quelque  temps,  on  leur  communique  la  propriété  de  luire 

dans  l'obscurité ,  et  même  on  la  leur  rend  quelquefois  lors- 

qu'ils Tout  perdue  ,  pour  avoir  été  exposés  à  une  trop  forte calcination. 

La  phosphorescence  produite  par  Tel  ectricité  se  comporte 

à  peu  près  comme  celle  qui  est  due  à  Tinsolation.  Elle  paroît 
seulement  plus  durable ,  ses  phénomènes  sont  trop  étrangers 
à  notre  sujet  pour  que  nous  puissions  nous  y  arrêter. 

Nous  devons  maintenant  ajouter  aux  phénomènes  particu- 

liers de  phosphorescence  que  nous  venons  de  décrire ,  quel- 
ques observations  et  considérations  générales  qui  en  rattachent 

l'histoire  à  celle  des  minéraux.  ^ 
La  phosphorescence  paroît  être  dans  beaucoup  de  cas  en 

rapport  avec  la  structure  cristalline  des  minéraux  ;  ainsi  elle 

n'est  pas  toujours  également  répandue  dans  un  cristal. 
M.  Brewstera  remarqué  sur  une  lame  de  chaux  fluatée, 

portant  des  lignes  parallèles,  les  unes  bien  colorées,  les  autres 

sans  couleur,  que  la  lumière  phosphorique  ,  dégagée  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur,  étoit  disposée  en  lignes  parallèles  à  celles 

de  la  lame  ;  chaque  ligne  lumineuse  émettoit  une  lumière 

propre  nettement  tranchée  sur  ses  bords,  et  qui  indiquoit 

dans  les  lames  une  multitude  de  joints  parallèles  qu'on  ne 

pouvoit  y  distinguer,  même  à  l'aide  du  microscope.  Pallas 
avoit  déjà  remarqué  que  dans  quelques  morceaux  de  chaux 

fluatée  d'Ekaterine bourg  en  Sibérie,  marqués  de  veines  vertes , 
ces  veines  seules  étoient  phosphorescentes. 

Des  expériences  de  M.  Dessaigne  rendent  ces  rapports  avec 

la  structure  encore  plus  Trappans,  en  même  temps  qu*elles 
conduisent  à  la  théorie  de  ce  phénomène. 

Si  on  prend  un  cristal  de  calcaire  spathique  appartenant 
au  rhomboïde  primitif,  et  dont  les  faces  sont  sensiblement 

planes,  c'est-à-dire  sans  cassure  ni  aspérité,  ou  un  diamant 

octaèdre  à  faces  à  peu  près  planes ,  et  qu'on  les  place  sur  le 
support  assez  échauffé  pour  que  la  phosphorescence  puisse 

avoir  lieu,  ils  restent  ténébreux.  Si  on  fait  naître  sur  ces  cris- 
taux des  faces  ou  plans  inclinés  aux  joiiifs  naturels  ou  qui 

coupent  les  lames,  et  qu'on  les  place  sur  le  support  à  la  même 
température,  la  phosphorescence  paroît  sur  ces  faces  inclinées 
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aux  joints,  et  qu'on  peut  considérer  comme  hérissées  d'arêtes 
ou  de  petits  angles  en  comparaison  des  faces  parallèles  aux 

î oints,  et  qu'on  peut  regarder  comme  composés  d'une  suite 
de  plans  ou  comme  polies  naturellement,  vrr. 

Ce  fait  nous  a  semblé  fort  curieux,  iiarçe  qn^Hse  lie  par- 

faitement, comme  on  le  voit,  avec  la  structure 'cristalline, 
parce  qu'il  explique  pourquoi  certains  phjrsiciens  ont  avancé 
que  le  diamant  n'étoit  pas  phosphocescent,  parce  qu'il  se  lie 
également  avec  l'observation  faite  aa8siparMiJ)essaigne  et  par 
M.  Heinrich ,  que  le  poli  parfait  enlevoit  souvent  à  beaucoup 

de  minéraux  la  faculté  qu'ils  avoient  d'être  phosphorescens 
dans  l'état  opposé ,  parce  que  enfin  il  conduit  pour  ainsi  dire 
directement  à  la  théorie  de  la  phosphorescence  proposée  par 
M.  Dessaigne,  théorie  à  laquelle  conduisent  pareillement  une 

multitude  d'observations  qui  sont  trop  étrangères  k  notre 
objet  pour  que  nous  puissions  nous  en  occuper,  et  qui  con- 

sistent à  regarder  la  phosphorescence  comme  un  phénomène 

entièrement  électrique ,  dans  lequel  l'électricité  se  dégage  des 
molécules  des  corps  suivant  l'état  dans  lequel  on  a  mis  ces 
molécules  et  les  circonstances  dans  lesquelles  on  a  placé  le 
corps  pour  en  faciliter  le  dégagement. 

Il  résulte  aussi  de  tout  ce  que  nous  venons  de  rapporter, 
que  la  phosphorescence  est  une  propriété  des  corps  inoi^ 
ganiques  naturels,  par  conséquent  des  minéraux,  propriété 

curieuse  qui  tient  à  leur  histoire  naturelle,  que  l'on  ne  peut 
passer  sous  silence ,  sans  laisser  cette  histoire  incomplète,  qui 
est  même  dans  certains  cas  liée  avec  leur  structure,  mais 

qui  n'appartient,  comme  caractère,  ni  à  l'individu  minéralo- 
gique  ni  à  ses  aggrégations. 

Art.  IV;  PROPRtÊTés  physiques  qui  ne  peuvent  appartekik 

qu'aux  masses* 

La  dénomination  de  ces  propriétés  suffît  seule  pour' établir 
qu'elles  n'appartiennent  qu'aux  masses  ou  aggrégations  d'indi* 
vidus;  que  les  individus  minéralogiques  considérés  isolément 

ne  peuvent  les  présenter ,  et  par  conséquent  qu'elles  sont  d'un 
tout  autre  ordre  que  celles  que  nous  venons  d'étudier.  Elles 
sont  en  effet  d'un  ordre  bien  inférieur,  et  ne  peuvent  jamais 
3i.  i5 
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aynûr  ni  asseï  d^lmportaoce  ni  assez  de  valeur  pour  caractériser 
Tespèce.  Cet  article  ne  renferme  donc  que  des  propriétés  de 
variétés,  et  nous  allons  en  avoir  la  démonstration  en  les  par- 

courant successivement* 

§•  1.  La  Structure» 

On  a  réuni  sous  ce  nom  des  propriétés  d'un  ordre  bien  âîSé' 
rent ,  et  suivant  qu'on  envisage  la  structure  ,  elle  offre  ou  un 
caractère  qiécifique  ou  un  caractère  de  variété  .-  dans  le  pre- 

mier cas,  elle  rentre  dans  le  caractère  tiré  de  la  forme  ;  elle 

eo  est  une  maniCestation  ;  elle  peut  et  doit  être  désignée 
avec  la  même  précision,  et  sort  tout-à-fait  de  la  série  de  ca- 

ractères que  nous  examinons  ;  c'est  dans  le  second  cas  seule- 
ment que  la  structure  lui  appartient. 

Nous  entendons  par  structure  «  la  disposition  des  joints  de 

ft  séparation  des  parties  d*un  minéral ,  d'où  résulte  nécesiai- 
«  rement  la  forme  de  ces  parties.  ̂  

Ces  joints  existent  dans  le  minéral,  indépendamment  de 

toute  action  mécanique.  Celle-ci  n'a  d  autre  effîet  que  de  les 
mettre  à  nu ,  et  elle  n'est  pas  moins  toujours  nécessaire  pcHir 
que  les  joints  ou  la  structure  se  manifestent.  La  lumière 
suffit  pour  les  faire  connoitre  dans  les  minéraux  f  ransparensou 
translucides. 

lAsiructure  est  régutiere  ou  irrégulière. 
Dans  la  structure  régulière ^  Fincidence  des  joints  les  uns  sur 

les  autres  peut  être  déterminée  ;  elle  est  constante  dans  les 

mêmes  espèces;  c'est  cette  structure  qui  donne  le  clivage  des 
cristaux.  Si  on  peut  déterminer  les  angles  d'incidence  des 

îoints  avec  exactitude ,  et  qu'on  le  fasse,  elle  donne  la  forme 
primitive.  Elle  rentre  alors  dans  les  considérations  de  la 
forme,  et  dans  la  première  série  des  caractères  physiques, 

dans  ceux  qu'on  peut  appeler  avec  Haiiy  caractères  géomé- 
triques. Mais  si  on  se  contente  de  remarquer  que  les  joints  sont 

assez  étendus,  assez  régulièrement  disposés  pour  qu'on  puisse 
mesurer  leur  inclinaison  Fun  sur  fautre  «  sans  cependant  pous- 

ser jusques-là  Tobseniation  «  on  a  une  première  modiGcation  de 
structure  à  laquelle  on  donne  le  nom  de 

Sirmeiure laminaire^  c'est-à-dire  à  iuints  continus  et  à  incidence déterminable. 
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Dans  la  structure  irrégulière ^  les  joints  natureb  sont  peu 
étendus;  ils  tombent  les  uns  sur  les  autres  sous  des  incidcAces 

si  nombreuses  y  si  peu  nettes ,  qu'on  ne  peut  les  déterminer.  Ce 
ne  sont  plus  alors  que  des  caractères  de  yariétés,  et  même  de 
yariétés  de  dernier  ordre,  dues  entièrement  aux  circons- 

tances dan»  lesquelles  s'est  trouyée  la  masse  minérale  au  mo- 
ment de  son  aggrégation.  Cette  structure  présente  les  modifi- 

cattoBs  suivantes  : 

Lamellaire*  —  Petites  lames  00  joints  à  peu  près  planes  tom- 

bant les  unes  sur  les  autres  sous  toutes  sortes  d'angles.  Cette 
structure  €%i  cristalline  ̂   et  due  à  la  dissolution  préalable  des 
masses  (le  calcaire  lamellaire,  dit  marbre  statuaire  de  Paros). 

Fissile.  -—  Des  joints  parallèles  dans  un  seul  sens  (le^chiste 
argileux  )« 

FeuiUetée»'^  La  structure  précédente  dans  laquelle  les  joints 
sont  nombreux  et  très  -  rapprochés  (le  schiste  ardoise,  la 
dusodyle). 

StraUforme» —  Des  joints  parallèles  dans  un  seul  sens,  mais 
ondulés  (les  calcaires  concrétîonnés,  dits  stalagmites). 

Fihreusem  — -  Des  joints  dans  un  seul  sens ,  divisant  la  masse  en 

une  multitude  de  petits  cylindres  ou  de  cônes  très*déliés  (l'as* 
beste). 

Radiée.  —  Lorsque  ces  petites  parties  pyramidales  ou  co« 

niques  très-déliées  partent  d'un  même  point,  et  s'écartent  en 
divergeant  (la  mésotype  zéolithe ,  le  fer  hématite). 

Fragmentaire,  —  Lorsque  la  masse  est  à  texture  con^pacte, 

qu'elle  est  divisée  par  une  multitude  de  joints  qui  suivent 
toutes  sortes  de  directions,  et  qui  lui  permettent  de  se  diviser 
facilement  en  fragmens  anguleux  à  angles  et  arêtes  indétermi- 

nables. (  Cette  structure  appartient  principalement  au^ 
roches ,  aux  argiles,  aux  trappites,  aux  porphyres,  etc.) 

Lorsqu'un  minéral  ne  présente  aucune  sorte  de  joints  ou  de 
structure,  on  dit  qu'il  est  massif, 

§.   2.  La  Texture, 

On  la  confond  souvent  avec  la  structure,  et  il  faut  convenir 

qu'il  y  a  des  cas  où  il  est  assez  difficile  d'établir  une  réelle 
distinction  entre  ces  deux  manières  d'être  des  masses  mi- 
nérales. 

i5. 
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La  texture  est  pour  nous  la  considëraf  ion  de  la  forme  aon 

géométrique,  de  la  grosseur  et  de  Taspect  des  parties  qai 
composent  une  masse  minérale.  Ces  parties ,  plus  ou  moias  dis- 

cernables ,  sont  naturellement  limitée^  et  séparables  par  des 
moyens  mécaniques;  mais  on  ne  peut  appeler  joints ,  djUM  le 

sens  que  nous  Tenons  d'attacher  à  ce  mot,  leur  mode  dèaépi* 
ration. 

Les  lames,  les  feuillets,  les  fibres ,  les  parties  anguleuses  que 
donne  la  structure,  peurent  avoir  une  texture  particulière. 

La  texture  est  homogène  lorsque  toutes  les  parties  d*un  miné- 
ral sont  de  même  nature  et  de  même  aspect  ;  elle  est  héiéro' 

gène  lorsque  ces  parties  sont  de  nature  et  d^aspect  diCférens. 
La  texture  de  la  marne,  du  grés,  etc.,  est  homogène;  celle  du 

phyllade ,  du  psammite ,  etc. ,  est  hétérogène. 
On  peut  distinguer  un  grand  nombre  de  textures  dans  les 

minéraux  ;  nous  nous  bornerons  aux  principales,  auxquelles 
nous  donnerons  les  noms  de  texture  .- 

Grenue,  —  Grains  distincts ,  arrondis  ou  à  angles  émoussés 
(  le  grès). 

Saearroïde.  —  Grains  distincts,  anguleux,  cristallins  (la 
baryte  sulfatée,  le  calcaire  dolomie). 

Terreuse.  —  Aspect  terne,  grains  non  discernables,  faciles 
à  séparer,  grossiers  ou  fins  (le  calcaire  grossier,  la  craie, 
l'argile  ). 

Compacte,  —  Grains  indiscemabtes ,  fortement  aggrégés; 
aspect  terne,  opaque, ou  tout  au  plus  légèrement  transluâde 
(  le  calcaire  compacte,  le  jaspe  )• 

Vitreuse,  —  Parties  indiscernables, brillantes,  fortement  ag- 
grégées,  sans  structure ,  à  surfaces  luisantes. 

Ce  qui  établit  d'une  manière  fort  claire  les  différences  qu'il 
y  a  pour  nous  entre  la  structure  et  la  texture ,  c'est  que  le  même 
minéral  peut  présenter  des  exemples  de  ces  deux  manières 
d'être. 

Ainsi  le  calcaire  concrétionné ,  dit  trayertin ,  a  une  structure 
stratiforme  et  une  texture  compacte  ;  le  schiste  argileux  a  une 

structure  fissile  et  une  texture  terreuse  fine,  l'argile  plastique 
a  une  structure  fragmentaire  et  une  texture  terreuse,  Tob- 
sidienne  perlée  a  une  structure  fragmentaire  et  une  texture 
vitreuse. 
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Enfin  la  texture  a  des  dépendances  dont  on  a  fait  quelquefois 
des  propriétés  particulières  des  minéraux.  Gomme  la  texture 
est  pour  nous  le  résultat  de  la  finesse,  de  la  forme  et  du  mode 

d'aggrégation  des  parties,  elle  imprime  aux  minéraux  quel-' 
qnes  autres  qualités  différentes  de  celles  qu  e  nous  venons  de 
parcourir ,  et  nous  y  rapportons  : 

Laporosité ,  le  hi^pemenl  à  la  langue^  Vimpression  sur  le  toucher. 

La  porosité f  telle  que  nous  Fentendons  ici ,  n'est  point  une 
conséquence  n^essaire  de  la  densité.  Des  minéraux  peuven  t 

être  d'une  densité  très-différente  sans  que  le  plus  léger  soit 
sensiblement  plus  poreux  que  l'autre.  Nous  entendons  par 
porosité  la  présence  d'une  multitude  de  petites  cavités,  tantôt 
visibles,  tantôt  invisibles ,  mais  rendues  sensibles  par  divers 
moyens. 

Lorsque  les  cavités  sont  visibles,  le  minéral  est  ou  eaver^ 
neuxj  ou  celluleux ^  ou  huileux^  suivant  la  grandeur  et  la 

forme  de  ces  cavités;  lorsqu'elles  sont  invisibles ,  et  alors  elles 
sont  très^nombreuses,  elles  se  manifestent  par  la  propriété 

que  le  minéral  a  d'absorber  l'eau  avec  force  an  moyen  de 
ses  nombreuses  cavités  capillaires,  d'absorber  l'humidité  qui 
se  trouve  sur  la  langue ,  d'y  adhérer  quelquefois  très-fortement^ 
ce  qui  a'app  elle  happer  à  la  langue* 

C'est  une  propriété  de  quelques  argiles  sableuses,  surtout 
de  celles  qui  ont  éprouvé  un  certain  degré  de  chaleur,  de 

quelques  silex  à  texture. lâche ^  etc.  Cette  propriété,  d'une  très* 
fbible  importance,  ne  peut  pas  même  caractériser  une  série 
de  variétés. 

Suivant  que  les  parties  qui  composent,  parleur  aggrégation, 

une  masse  minérale ,  sont  fines  on  grossières ,  anguleuses ,  arron- 
dies et  déprimées,  dures  ou  tendres,  fortement  ou  foiblement 

aggrégéès,  elles  exercent  sur  l^toucher  des  sensations  très-diffé- 
rentes et  qui  dérivent  principalement  9  comme  on  le  voit ,  de 

la  texture.  On  dit  qu'un  minéral  a  : 
Le  toucher  doux,  lorsque  ses  parties  sont  très-fines,  tendres 

et  foiblement  aggrégéès  (l'argile  plastique). 
Le  toucher  onctueux^  lorsque  ses  parties  sont  généralement 

déprimées  et  sous  forme  de  petites  paillettes  foiblement  ag- 

grégéès, et  qu'elles  produisent  une  sensation  sous  le  doigt 
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analogue  à  celle  du  savon.  Les  minéraux  qui  jouiisent  de 
cette  singulière  propriété  sont  assez  nombreux  et  de  classci 
très-différentes  ;  ce  sont  les  talcs,  les  sleatites,  le  molybdèae 
sulfuré,  le  graphite ,  le  fer  oligiste  écailleux ,  etc. 

ht  iomàuT  rude  appartient  aux  minéraux  pierreux  dmit 
les  parties  sont  naturellement  dures ,  fortement  aggrégées,  et 

dont  la  texture  est  grenue-,  ce  sont  les  grès ,  les  jaspes,  les  cal- 
caires, etc. 

ht  toucher  âpre  est  encore  plus  rude;  les  minéraux  qû  le 
présentent  semblent  être  composés  de  parties  fines,  dures  et 

anguleuses.  On  a  cm  qu'il étoit  une  indication  delà  formation 
de  ces  minéraux  par  l'action  du  feu  ;  et  en  effet,  ceux  qui 
agissent'aÎBsi  sur  le  tact  sont  les  laves ,  les  ponces^  les  argilo* 
lites,  les  trîpolis,  etc. 

§.  3.  La  Coisure. 

Ce  caractère  auquel  TEcole  allemande  a  attaché  une  si 

grande  importance,  dont  die  a  défini  un  si  grand  nombre  de 
iKodifications,  dérive  de  la  structure ,  de  la  texture  et  delà 

ténacité.  Aussi  en  présentons-nous  Thistoire  après  celle  de  ces 

propriétés. 

La  face  de  cassure  n'existe  pas  dans  le  minéral: elle  naitaur 
lasnrfiMïe  de 'séparation  des  parties  d'une  masse  divisée  parle 
choc,  et  résulte  entièrement  de  la  manière  dont  le  mouve- 

ment imprimé  par  ce  choc  s'est  propagé  dans  l'intérieiir  de 
la  masse,  de  manière  à  rompre  Taggrégation  des  parties  dans 

le  plan  qu'a  pu  suivre  la  plus  grande  force  de  ce  mouvement, 
en  raison,  comme  nous  venons  de  le  dire,  de  la  structure, 
de  la  texture  homogène  ou  hétérogène ,  de  la  ténacité,  etc.,  des 

parties. 

11  n*j  a  point  pour  nous  de  cassure  ni  laminaire  ni  lamrilaire, 
ni  feuilletée  ;  car  ces  expressions  indiquent  unestructure  et  des 
î oints  préexista ns  que  la  division  de  la  masse  a  mis  a  nu, 

mais  qu'elle  n'a  pas  t^is. 
La  cassure  fraîche  d^uoe  masse  minérale  est  utile  pour  Ikire 

conuoitre  sa  structure  et  sa  texture,  mais  elle  ne  les  produit 
pas  y  comme  elle  produit  la  cassure  conchoïde,  raboteuse  et 
écaiileuse. 

Parmi  le  grand    nombre   de  cassures  qu'on  a  distinguées 
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nous  nous  bornerons  à  choisir  les  suivantes  comme  les  plus 
distinctes* 

Conique.  —  Le  fragment  obtenu  est  un  cône  surbaissé,  souvent 
assez  régulier.  Cette  cassure  est  une  des  plus  instructives,  et 
prouve  assez  bien  la  théorie  que  nous  avons  ébauchée  de  ce 

phénomène.  Pour  que  la  cassure  conique  ait  Heu,  il  faut  q[ue 
le  minéral  ait  la  texture  compacte  et  homogène ,  quHlsoit  dur , 

qu'il  se  présente  en  plaques  dont  les  deux  surfaces  soient  à 
peu  près  parallèles,  et  que  le  coup  de  marteau  soit  appliqué 
sans  déviation  et  perpendiculairement  à  cette  surface.  Alors 
la  fissure  qui  naît  de  ce  choc  se  propage  régulièrement  et 

comme  une  onde  conique  dans  l'intérieur  homogène  de  la 
masse.  (Le grès  luisant  est  éminemment  susceptible  de  pré^ 
senter  cette  cassure.  )  On  peut  aussi  la  faire  naître  dans  des 

agates,  dans  des  masses  de  verre  ou  d'émail  tenace ,  etc. 
Conchoïde.  <*—  Des  zones  ondoyantes  partent  d'un  point ,  et 

sVtendent  en  s'enveloppant  sur  la  surface  de  cassure ,  de  ma- 
nière à  imiter  assez  bien  l'empreinte  de  l'extérieur  d'une  valve 

de  coquille  bivalve  (le  silex  pyromaque). 

Raboteuse,  —  La  surface  offre  des  ondes  et  des  inégalités 

îrrégulières  (l'argile,  la  magnésite). 
EeaiUeuse. — Lorsqu'il  s'élève  de  la  surface  de  cassure  des 

petits  éclats  en  forme  d'écaillés,  qui  adhèrent  encore,  mais 
qui  ont  plus  d'opacité  que  le  reste  de  la  masse.  Elle  est  presque 
uniquement  propre  aux  minéraux  translucides;  la  cire  l'offre 
dans  toute  sa  perfection ,  aussi  l'a-t-*on  appelée  quelquefois 
cassure  cireuse  (  le  silex  corné ,  la  calcédoine  i  le  pétrosilex , 
quelques  calcaires  compactes  fins). 

Esquilleuse.  —  Lorsque  les  parties  qui  sont  soulevées  sans 
être  détachées ,  sont  longues  et  pointues  comme  des  esquilles 
de  bois.  Elle  est  ordinairement  liée  avec  la  structure  fissile 

ou  fibreuse  (le  talc,  le  fer  hématite). 

Résineuse,  —  Lorsqu'elle  présente  les  convexités  et  conca- 
vités lisses  brillantes ,  que  montrent  les  corps  résineux  (  le  si- 

lex résinîte,  lerétinîte,  etc.) 
Vitreuse,  —  Les  convexités  et  concavités-  de  la  cassure  con- 

choïde  avec  le  luisant  et  les  stries  qu'offrent  les  masses  vi- 
treuses (le  quarz  hyalin). 

La  cassure  est  quelquefois  différente  suivant  qu'on  Texerce 
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dans  une  direction  ou  dans  une  autre ,  par  rapport  à  un  cru- 
tàl  ou  à  une  masse  cristalline;  ainsi  le  béryl  a  une  structure 

laminaire  dans  le  sens  longitudinal,  une  texture  et  une  cas- 
sure yitreuse  transversale.  Les  masses  de  mésofype  zëolite  ont 

une  cassure  esquilleuse  dans  le  sens  longitudinal ,  et  une  ra- 
boteuse dans  le  sens  transrersal ,  etc. 

La  cassure  est  facile  ou  difficile ,  suivant  la  ténacité  on  la 

fragilité  de  la  masse  minérale.  Cette  modification  tient  donc 

à  ce  que  nous  allons  dire  sur  la  solidité  et  la  ténacité  des  mi- 
néraux. 

§.  4.  Solidité  et  Ténacité. 

Cette  considération  est  relative  à  la  fbrce  d'aggrégation  des 
molécules  ou  des  parties,  et  à  la  manière  dont  elle s^exerec; 
force  qui  se  manifeste  par  la  résistance  que  les  masses  ap- 
posent  à  la  désaggrégation,  à  la  rupture,  ou  à  la  séparation 
par  déchirement. 

Cette  propriété  ne  peut  appartenir  à  Findividu  isolé,  puis- 

qu'elle est  relative  à  la  manière  dont  les  individus  adhèrent 
entre  eux;  mais  elle  doit  dériver  des  qualités  essentielles  des 

molécules  intégrantes  ;  et  si  un  grand  nombre  de  causes  étran- 

gères* telles  queè'aggrégation  confuse ,  ou  Taggrégation  lente 
et  régulière ,  qui:  est  la  cristallisation ,  IHnterposition  de 

vacuoles,  ou  Técartement  par  la  chaleur,  ne  venoientpas  mo- 

difier la  force  d'adhérence,  elle  devroit  être  toujours  la  même 
dans  les  masses  des  mêmes  individus. 

Comme  ces  circonstances  d'altération  sont  fréquentes  , 
comme  en  modifiant  considérablement  la  solidité  et  la 

ténacité,  elles  n'influent  en  rien  sur  la  nature  de  l'individu, 
cette  propriété  ne  peut  être  placée  que  parmi  celles  qui  éta- 

blissent des  modifications  encore  plus  que  des  variétés,  et 

qui  offrent  des  considérations  plutôt  curieuses  que  caractéris- 
tiques. 

La  considération  relative  à  la  solidité  présente  quatre  mo- 
difications principales:  i.la  ténacité;  2.  lafragilité ;  3.1afria« 

biUté  ;  4.  la  flexibiUté. 

1.  La  ténacité  est  la  résistance  qu'un  corps  oppose  à  la  îoree. 
mécanique  qui  tend  à  le  rompre.  Elle  a  une  multitude  de 

degrés  depuis  la  foible  rêsisUince  qu'opposent  certaines  pierres 
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k  la  cassure 9  jusqu'à  la  résistance  très-puissante  que  présen- 
tent certains  métaux  à  la  rupture  par  traction,  . 

C'est  en  effet  à  cette  classe  de  corps,  c'est-à-dire  aux  mé- 
taux qu'on  nomme  ductiles ,  qu'appartient  la  ténacité  propre- 
ment dite,  mais  tous  n'en  jouissent  pas,  et  quelques  miné- 

raux pierreux  semblent  en  donner  plus  de  signes  que  certains 
métaux.  Ainsi  Targile  plastique  ,  même  sèche  ,  le  talc ,  la 

stéatite,  la  cornéenne  montrent  plus  de  tendance  à  la  téna- 

cité que  l'arsenic ,  l'antimoine,  etc. 
ha,  ténacité  métallique  est  caractérisée  parla  ductilité  ou  pro- 

priété que  présentent  plusieurs  corps  ̂   et  particulièrement  les 

métaux,  de  s'étendre  sous  la  pression  sans  se  briser  ni  se  dé- 
chirer. Quelques  minéraux  pierreuxla  présentent  également, 

mais  il  faut  qu'ils  soient  pénétrés  d'eau  :  telles  sont  les  argiles, 
les magnésîtes ,  etc.;  cette  ductilité  est très-foible , même  dans 

l'état  de  mélange  aqueux  que  nous  admettons  ;  néanmoins  elle 
peut  servir  de  caractère  technique  pour  distinguer  les  argiles, 
les  marnes  ,  etc.,  des  schistes  argileux. 

La  ténacité  pierreuse  est  la  résistance  qu'oppose  à  la  cassure 
un  corps  solide,  non  ductile;  elle  est  particulière  à  certaines 

pierres,  et  tout-à-fait  indépendante  de  la  dureté. 

On  n'a  aucun  moyen  de  la  mesurer  :  c^est  un  caractère 

vague,  une  propriété  indéterminée,  qui .n^ est  remarquable 
que  dans  quelques  pierres.  Ainsi  il  y  en  a  : 

De  tenaces  et  tendres  ;  telles  sout  l'argile ,  la  magnésite  ,  le 
graphite,  le  talc,  l'argent  muriaté ,  la  cornéenne. 

D^  tenaces  et  moyennement  dures;  le  trappîte  ,  le  basalte, 
le  cérite. 

De  tenaces  et  dures;  le  jade,  l'émeril. 

3.  La  fragilité  est  opposée  à  la  ténacité  pierreuse  ;  c'est  la 
facilité  avec  laquelle  on  peut  casser  certaines  pierres.  Elle 

n'est  pas,  plus  que  la  ténacité,  dépendante  nécessairement  de 
la  dureté,  quoiqu'elle  ait  avec  elle  d'assez  fréquens  rapports. 

Ainsi  Icsilexpyroniaque  est  bien  plus  fragile  que  certains  cal- 

caires compactes,  quoique  beaucoup  plus  dur  qu'eux;  cette 
propriété  lui  6te  beaucoup  des  qualités  que  sa  dureté  lui  don- 

neroit  pour  l'entretien  des  chemins.  Il  se  brise  avec  la  plus 
grande  facilité  sous  le  poids  et  le  choc  des  voitures. 
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Nous  citerons  comme  exemples  de  minéraux  fragiles  les 

espèces  et  variétés  suivantes  qui  sont  rangées  à  peu  près  dans 

l'ordre  de  fragilité ,  en  commençant  par  la  plus  grande. 
Le  nitre  qui  se  brise  par  la  seule  chaleur  de  la  main. 

Le  soufre  qui  éprouve  souvent  la  même  altération,  quoi- 

qu'on n'y  voie  aucune  fissure. 
Le  fer  résinif  e. 
L'arsenic. 

L'euclase,  mais  sa  facile  fracture  se  fait  dans  le  sens  des 
joints  de  clivage,  par  conséquent  est  due  à  cette  circons- 
tance. 

Le  fer  oligiste  spéculaire. 
L'antimoine  sulfuré. 

L'argent  rouge,  notamment  la  variété  qu'on  nomme  aigre  à 
cause  de  la  facilité  avec  laquelle  elle  se  brise. 

Le  silex  résinite. 

Le  silex  pyromaque.  Il  faut  déjà  ici  l'effort  d'un  choc  assez 
puissant. 

Le  béryl  aîgue-marine ,  mais  plus  facilement  dans  le  sens 

perpendiculairement  à  l'axe  des  prismes  que  dans  l'autre  sens, 
quoique  les  joints  de  clivage  les  plus  sensibles  suivent  une 
direction  contraire. 

Le  quarz.  » 
Le  calcaire  compacte. 
Le  jaspe,  etc. 

Les  fissures  irréguliéres  qu'on  nomme  quelquefois  glacures, 
et  auxquelles  certaiues  espécessont  plus  sujettes  que  d'autres; 
et  les  fissures  régulières  de  clivage  sont  des  circonstances  qui 

rendent  ces  espèces  plus  fragiles,  c'est-à-dire  beaucoup  plus 
aisées  à  casser. 

On  a  remarqué  que  la  fragilité  augmentoit  considérable- 
ment dans  les  minéraux  sortis  du  sein  de  la  terre,  et  qui 

ont  été  exposés  pendant  quelque  temps  aux  météores  at- 
mosphériques, tels  sont  les  silex  pyromaques,  quelques 

calcaires  compactes,  etc.  :  c'est  une  observation  faite  par 
les  artisans  qui  emploient  ces  pierres.  Ils  disent  qu'elles  ont 
perdu  leur  eau  de  carrière,  et  il  n'est  pas  possible  de  leur 
rendre  leur  solidité,  en  les  plongeant  dans  l'eau,  ou  dans  la 

terre  humide.  On  n'a  donc  pas  encore  apprécié  la  cause  qui 
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produit  ce  changement  dans  la  solidité  d^un  grand  nombre 
de'  pierres. 

5.  La  friabilité  est  un  état  d'aggrëgation  tellement  impar- 
fait dans  certaines  masses,  qu'on  peut  les  diviser  en  une  mul- 

titude de  grains,  les  réduire  presque  en  poudre  sous  la 

simple  pression  'des  doigts ,  tels  sont  quelques  grés ,  les  ma- 
cignos  mollasses ,  la  craie ^  la  plupart  des  marnes. 

Cette  considération  y  comme  caractère  des  minéraux ,  ne 
mérite  aucune  attention ,  mais  comme  propriété  technique , 

elle  n'est  point  à  négliger,  en  ce  qu'elle  permet  une  facile 
trituration  des  minéraux  qui  doivent  être  employés  en  poudre  ; 

elle  devient  encore  plus  importante  lorsque  cette  désaggréga- 

tion  presque  complète  s'opère  par  la  seule  influence  des  mé- 
téores atmosphériques. 

On  ne  peut  employer  pour  amendement  des  terres  que  des 

masses  minérales  désaggrégéables  par  cette  influence.  Non  seule- 
ment cette  désaggrégation  est  plus  complète  que  celle  qui 

résulte  de  la  trituration,  mais  on  sent  que  la  dépense  d'une 
trituration  mécanique  ne  pourroit  pas  être  supportée  dans 

une  grande  culture.  C'est  parce  que  les  marnes,  et  notamment 
les  marnes  d'eau  douce  jouissent  de  cette  sorte  de  friabilité 
pour  ainsi  dire  spontanée  ̂   qu'elles  sont  considérées  et  recher- 

chées comme  uu  des  meilleurs  amendemens. 
• 

4*  La  flexibilité.  Cette  qualité  semble  incompatible  avec  ' 

l'idée  quW  se  fait  des  pierres  et  de  leur  rigidité.  Cependant, 
cette  rigidité  n'est  que  relative,  et  en  mettant  de  côté  la 
flexibilité  si  remarquable  dand  certains  métaux,  non  seulement 

il  y  a  des  minéraux  pierreux  très-flexibles,  mais,  comme  l'a  fort 
bien  fait  remarquer  M.  Longmire ,  il  n'y  a  pas  de  pierre  qui 
ne  le  soit  en  grand.  Cette  propriété  se  reconnoît  aisément  sur 

les  couches  de  grès,  de  psammite,  de  phyllade  et  d'argile 
schisteuse  des  terrains  houilliers,  lorsqu'on  a  enlevé  les  lits 
de  houille  qui  leur  servoient  de  supports. 

Mais  c'est  de  la  flexibilité  en  petit ,  et  de  la  flexibilité  très- 
sensible  considérée  comme  modification  de  la  solidité,  fit 

plutôt  comme  propriété  curieuse  que  comme  propriété 

caractéristique,  qu'il  va  être  ici  question. 
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Nous  distinguerons  dans  les  minéraux  trob  sortes  de  flexi- 

bilité: a.  la  JUxibililé  élastique;    b.  la  flexibilité  molle;  c.  la' 
flexibilité  pierreuse.  C'est  cette  dernière  qui  devra  nous  occu- 

per plus  particulièrement. 
a.  La  flexibilité  élastique  Aipip^TtienttLU^L  minéraux  qui,  après 

avoir  été  fléchis  par  une  force  quelconque ,  reprennent  com- 

plètement leur  première  direction  lorsque  cette  force  n'agit 
plus. 
Parmi  les  pierres  9  le  mica  est  celle  qui  manifeste  cette  pro- 

priété au  plus  haut  degré  ;  une  lame  de  mica  peut  être  cour- 

bée à  prés  de  90^  sans  se  briser,  et  en  conservant  la  faculté  de 
reprendre  sa  direction  droite ,  dès  que  la  force  fléchissante 

cesse  d'agir.  C'est  une  propriété  tellement  propre  à  ce  mi- 
néral ,  qui  lui  est  tellement  constante  qu'elle  peut  être  con- 

sidérée ici  presque  à  l'égal  d'une  propriété  caractéristique  de 
deuxième  ordre. 

Après  le  mica  vient  l'asbeste ,  et  ensuite  la  mésotype  ca- 
pillaire ,  et  en  général  presque  tous  les  minéraux  pierreux 

qui  peuvent  se  présenter  sous  la  forme  de  filamens  fins  et 

alongés.  Mais  cependant  beaucoup  se  laissent  briser  avant  d'ar 
voir  éprouvé  une  flexion  sensible. 

Parmi  les  métaux  autopsides  natifs,  on  peut  regarder  comme 
doués  de  la  flexibilité  élastique,  mais  incomplètement ,  le  fer 
natif,  le  cuivre  natif. 

Et  parmi  les  minéraux  composés  à  la  manière  des  corps 
organisés  ,  on  doit  surtout  remarquer  le  singulier  bitume  qui 
a  été  nommé  élastique  à  cause  de  la  manière  dont  il  possède 
cette  propriété. 

b.  La  flexibilité  molle.  Le  corps  plié  conserve  entièrement, 

ou  prc^ue  complètement,  la  flexion  qu'on  lui  a  fait  éprouver* 
Le  nombre  des  corps  naturels  inorganiques ,  qui  présentent 

cette  propriété ,  est  assez  considérable.  On  remarquera  parmi 
les  minéraux  pierreux: 

Le  talc. 

Le  gypse  sélénite  dont  les  cristaux  en  prismes  alongés  se 
laissent  plier  sans  se  briser  entièrement  ;  mais  on  voit  que 

c'est  une  illusion  ;  les  lames  dont  ils  sont  composés  sont  toutes 
brisées;  comme  leurs  fractures  ne  se  correspondent  pas,  elles 

rcstrat  aswz  bien  emboîtées  pour  qu'on  pui:»se  redresser  le 
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cristal ,  sans  que  les  traces  de  ces  fractures  soient  trés'sen* 
sibles.  On  n<e  connoit  guère  que  le  gypse  et  cette  variété  de 
forme  qui  soient  susceptibles  de  cette  flexion* 

La  brucite  ou  magnésie  hydratée. 

L'arsenic  sulfuré  orpiment. 
La  marne  argileuse. 

L'argile  ramollie  par  l'eau. 
Parmi  les  métaux  autopsides  ; 

L'argent  sulfuré. 
L'argent  muriaté. 
Le  molydène  sulfuré. 

L'argent  natif. 
L'or  natif  Ces  deux  derniers  sont  un  peu  élastiques. 

c.  La  flexibilité  pierreuse. -^Ce\le-<ii  est  d'une  nature  tôut-à- 
fait  différente  des  précédentes ,  et  comme  elle  n'a  lieu  que 
sur  des  minéraux  dont  les  parties  sont  pour  ainsi  dire  gros- 

sières, t>n  peut  assez  bien  en  apprécier  la  cause  ̂   et  on  est 
même  parvenu  à  la  démontrer  par  des  expérience. 

Les  minéraux  pierreux  qui  se  présentent  réduits  en  plaque 

dont  la  longueur  est  seulement  de  20  à  25  fois  égale  à  l'épais- 
seur, fléchissent  par  leur  propre  poids  ou  par  une  force  qui 

lui  est  égale,  et  comme  ils  fléchissent  ainsi  dans  tous  les  sens , 

c'est  bien  une  sorte  de  flexibilité  élastique. 
Mais  ces  minéraux  ont  toujours  une  texture  grenue,  et  si 

leur  texture  est  cristalline,  c'est  une  cristallisation  confuse;  ils 
sont  donc  en  cela  bien  différens  des  minéraux  à  flexibilité 

élastique  que  nous  avons  cités  à  cet  article;  enfin  leur  texture 

est  quelquefois  si  lâche  qu'ils  deviennent  friables,  c'est  une 
disposition  générale  propre  à  toutes  les  pierres  flexibles.  Parmi 
celles  qui  possèdent  cette  propriété,  nous  citerons  un  grès 

passant  au  quarzite  ou  à  l'hyalomicte  de  Villa  Ricca ,  entre 
Minas-Géraës  et  Serro  de  Frio,  au  Brésil;  il  est  jaune  pâle, 
composé  de  parties  brillantes  qui  paroissent  être  du  mica ,  mais 
qui  ne  sont  souvent  autre  chos^que  des  petits  grains  cristallins 

aplatis  de  quarz  hyalin.  Ce  grès  a  une  flexibilité  très-sensible , 
une  lame  de  5o  centimètres  de  longueur  sur  i5  millimètres 

d'épaisseur,  peut  se  courber  par  son  propre  poids  de  1 2  milli- 
mètres ,  c'est-à-dire  présenter  un  arc  dont  la  flèche  est  de 

12  millimètres. 
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Plusieurs  calcairessaccaroidesde  divers  lieux  et  notamment 

le  marbre  blanc  de  Carrare  de  la  carrière  connue  sous  le  nom 
de  Betullio. 

On  voit  à  Rome,  au  palais  Borghèse  ,  des  plaques  d'un  très- 
beau  marbre  blanc  ayant  environ  huit  décimètres  de  hauteur 

sur  deux  d'épaisseur,  qui  ont  une  grande  flexibilité. 
Un  calcaire  dolomie  à  grain  trés-fin  et  qui  vient  de  la  Chine 

en  petites  plaques ,  et  tellement  flexible  qu'une  plaque  de 
9  centimètres  de  longueur  sur  3  à  4  millimètres  d'épaisseur, 
se  courbe  de  8  millimètres  par  son  propre  poids. 

Une  plaque  de  dolomie,  du  Saint-Gothard ,  de  24  centi- 

mètres de  longueur  sur  8  à  lomillimètres  d'épaisseur  y  présente 
une  flexibilité  d'au  moins  7  à  8  millimètres. 

Une  marne  calcaire  et  siliceuse ,  à  structure  feuilletée,  mais 

toujours  à  texture  grenue  et  terreuse  de  Tinmouth-Castle  ^ 

ayant  16  centimètres  de  longueur  sur  2  à  3  millimètres  d'épais- 
seur ,  se  fléchit  de  8  millimètres  par  un  léger  efifort. 

CoUini,  Dietrich ,  et  M.  de  Fieuriau  de  Bellevue  ont  re- 
cherché les  règles  et  les  causes  de  la  flexibilité  des  pierres  9 

mais  ce  dernier  seul  les  a  établies  par  des  expériences; 
aux  observations  que  nous  avons  rapportées  en  commenr 
çant  cet  article,  et  qui  sont  relatives  à  la  texture ,  il  en  a 

jcfint  d'autres.  Il  a  remarqué  qu'il  falloit  que  le  grain  de 
ces  pierres  ne  soit  ni  trop  gros  ni  trop  fin  ,  qu'elles  ne  con- 

tinssent ni  trop  d'argile,  ni  trop  d'oxide  de  fer.  Il  a  reconnu 
que  les  pierres  grenues  ,  et  notamment  les  marbres  sacca- 
roïdes ,  qui  étoient  situés  vers  des  crêtes  de  montagnes ,  et 

fréquemment  exposés  au  passage  d'une  température  très-froide 
pendant  la  nuit ,  à  une  température  souvent  très>élevée  pen- 

dant le  jour,  étoient  presque  tous  flexibles,  et  que  les  statues 

qu'on  avoit  faites  avec  ces  marbres,  ou  avec  des  marbres ana* 
logues ,  perdoient  facilement  et  en  peu  de  temps  leurs  par- 

ties saillantes  qui  s'inclinoierit  d'abord  et  finissoient  par  se 
détacher  tout- à-fait,  soit  par  leur  propre  poids,  soit  par  le 
moindre  effort. 

Le  même  naturaliste  a  fait  remarquer  que  dans  presque 
tous  les  chambranles  de  cheminées  ,  faits  de  marbres  sacca* 
roideSf  les  traverses  devenoient  flexibles  par  leur  exposition 

fréquente  à  la  chaleur,  et  acqiiéroient  une  courbure  très-sen- 
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sible.  Cette  dernière  observation  l'a  mis  sur  la  voie  des  ex- 

périences au  moyen  desquelles  il  a  rendu  flexibles  un  grand 
nombre  de  pierrc^s  ayant  la  texture  requise. 

Ainsi  il  a  pris  des  plaques  d^une  dimension  convenable  de 
marbre  statuaire,  d'albâtre  même  et  de  grès  blanc  ;  il  lésa  expo- 

sées à  la  chaleur  d'un  bain  de  sable  pendant  un  certain  temps, 
et  il  a  remarqué  qu'il  ne  falloit  à  certains  marbres  qu'une 
température  d'environ  200^,  soutenue  pendant  cinq  à  six 
heures  pour  devenir  flexibles. 

En  acquérant  cette  propriété,  ces  pierres  augmentent  sen- 
siblement de  dimension,  et  souvent  plus  dans  un  sens  que 

dans  l'autre.  La  flexibilité  y  devient  plus  sensible  et  plus  sûre 
par  des  changemens  fréquens  de  température,  et  surtout  par 

l'exercice  de  flexion  qu'on  leur  fait  subir;  on  diroit  qu'on 
établit  entre  les  parties  un  écartement  homogène  assez  con- 

sidérable pour  les  laisser  jouer  l'une  sur  l'autre ,  mais  pas 
assez  grand  pour  les  désunir. 

Enfin  il  est  quelques  pierres  dans  lesquelles  la  flexibilité 

est  beaucoup  augmentée  par  la  présence  de  l'eau  :  telle  est 
la  marne  de  Tinmouth-Castle  ;  tels  sont  les  macignos mollasses 
des  environs  de  Genève  et  de  Lausanne. 

Art,  V.  Classificatioit  DES  MijrénAUx. 

Nous  venons  de  passer  en  revue  presque  toutes  les  propriétés 

générales  des  minéraux,  d'en  examiner  les  modifications,  et 
d'en  apprécier  l'importance.  Nous  voici  arrivés  au  moment 
d'étudier  les  minéraux  en  particulier,  et  pour  ainsi  dire 
«n  à  un;  mais  si  nous  les  prenions  ainsi  successivement,  et 

comme  au  hasard  ,  pourrions-nous  réellement  nous  flatter 
de  les  eonnoître  bien?  La  science  peut-elle  se  borner  à  con- 

Doitre  isolément  les  propriétés  de  chaque  corps  ;  n'ofl're- 
t-elle  pas  un  point  de  vue  plus  élevé  d'où  on  puisse  aperce- 

voir les  rapports  qui  réunissent,  en  groupes  de  divers  ordres, 
les  corps  qui  sont  Tobjet  de  ses  recherches,  et,  sans  examiner 

quel  peut  être  le  but  ou  l'utilité  de  ces  rapprochemens,  ne 
suflit-il  pas  de  voir  qu'ils  sont  tellement  inhérens  à  l'esprit  in- 

vestigateur qui  caractérise  l'intelligence  humaine,  qu'il  n'y 
a  pas  de  science,  c'est-à-dire  d'étude  faite  avec  réflexion,  qui 
n'y  conduise?  Qu'on   pré&ente  dix  corps  ou    dix  attribu(s, 
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ou  dix  idées,  à  un  homme  qui  veut  exercer,  en  réfléchissant f 

sa  prérogative  d'être  raisonnable ,  ̂1  cherchera  bientôt  quels 
sont  ceux  de  ces  corps  ou  de  ces  abstractions  qui  ont  entre 
eux  le  plus  de  points  de  ressemblance;  il  les  groupera,  il 
les  classera.  - 

Il  ne  faut  donc  pas  demander  si  les  classifications  sont  utiles, 

s*il  est  nécessaire  d'en  établir  dans  des  classes  de  corps  peu 
nombreux  en  espèces  -,  il  ne  faut  pas  Inutilement  employer  son 
temps  à  discuter  cette  question,  et  à  prouver  Taffînaatire  ;  il 

suffit  d'examiner  ce  que  tous  les  hommes  ont  fait,  savans  ou 
autres,  quand  ils  ont  étudié  une  question  complexe  ou  une 

série  de  corps,  et  on  verra  qu'ils  ont  toujours  classé;  c'est,  nous 
le  répétons^  aussi  inhérent  à  la  raison  humaine  que  la  ten- 

dance à  l'équilibre  l'est  à  l'instinct  des  animaux. 
Mais  si  toujours  on  a  cherché  à  classer,  on  n'a  pas  toujours 

réussi  à  le  bien  faire.  La  faute  dans  laquelle  sont  tombés  les 
hommes  qui  croient  que  les  classifications  sont  inutiles  et 

hors  de  la  nature^  c'est  d*en  avoir  établi  comme  malgré  eux, 
et,  par  conséquent^  sans  en  avoir  médité  les  principes,  sans 

avoir  examiné  les  dififérens  buts  qu'on  peut  se  proposer;  ils 
ont  alors  admis  les  plus  mauvaises,  parce  que,  dans  ce  genre 

de  considération,  comme  dans  bien  d'autres ,  ce  ne  sont  pas  les 
meilleures  qui  se  présentent  les  premières.  Nous  allons  en 
savoir  bientôt  les  motifs ,  et  en  avoir  la  preuve. 

§.  I.  Principes  de  clas$iJic(Uion,  —  Détermination  de  l'espèce. 

On  se  propose ,  dans  toute  classification,  l'un  des  deux  objets 
suivans  :  ou  bien  de  faciliter  la  recherche  du  nom  d'une  subs* 

tance  ou  d'un  corps  que  Ton  veut  connoître;  ou  bien  d'assigner 
à  un  corps  naturel  la  place  qui  semble  lui  appartenir  dans  le 

système  des  êtres ,  d'après  les  points  de  ressemblance  les 
plus  importans ,  qu'il  présente  avec  les  corps  au  milieu  des- 

quels on  le  place. 
Souvent  on  veut  atteindre  en  même  temps  ces  deux  buts, 

mais  c'est  une  condition  peut-être  impossible  à  remplir,  et 
dont  la  recherche  éloigne  presque  toujours  de  l'unique  but 
qu'on  doive  se  proposer. 

La  première  classification  qui  n'a  pour  objet  que  la  recherche 
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du  noitt  d'une  espèce, s'appelle  méthode  arlificielle.  Eu  efief^ 
on  Ta  créée  entièrement  pour  cet  objet:  elle  est  susceptible  de 
varier  à  Tinfini;  elle  doit  être  fondée  sur  des  caractères  exté-^ 

rieurs,  tranchés^  apparens,  et  faciles  à  décring ,  d'une  manière 
précise.  Dans  cette  méthode  on  ne  craint  pas  de  rompre  les 

rapports  qui  paroîssent  les  plus  naturels.  Cette  classification , 

peu  importante  pour  l'avancement  de  la  science,  mérite  à 
peine  le  nom  de  méthode,  et  ne  doit  être  considérée  que 

comme  un  moyen  presque  mécanique,  d'arriver  plus  promp- 
tement  à  reconnoître  les  espèces  déjà  connues. 

La  seconde  sorte  de  classification,  celle  qui  a  pour  but 

d'assigner  aux  espèces  leur  véritable  place  dans  l'ensemble  des 
êtres,  se  nomme  méthode  naturelle;  elle  ne  se  compose  pas  au 

gré  du  naturaliste,  elle  existe  dans  la  nature,  il  doit  l'y  chercher. 
Le  but  de  cette  classification,  qui  est  la  seule  dont  nous  nous 

occuperons,  étant  de  rapprocher  d'autant  plus  les  êtres  les 

uns  des  autres,  qu'ils  se  ressemblent  davantage,  la  première 

condition  à  remplir,  c'est  de  déterminer  quelles  sont  les  qua-* 
lités  qui  établissent  entre  les  minéraux  les  ressemblances  les 
plus  importantes;  car  ces  corps  peuvent  se  ressembler  par  la 
couleur,  et  différer  par  la  forme;  ils  peuvent  se  ressembler 
parla  forme,  et  différer  par  lu  composition,  et  ainsi  pour 

toutes  leurs  propriétés. 
On  ne  peut  développer  dans  cet  article,  ni  les  différences 

des  méthodes  artificielles  et  naturelles  trop  souvent  confon- 

dues, ni  les  principes  que  l'on  doit  suivre  pour  établir  les  pre- 

mières et  pour  chercher  les  secondes.  Ce  n'est  pas  le  lieu  de 
prouver  que  les  classifications  naturelles  existent  dans  la  na- 

ture, et  qu'il  faut  les  y  chercher  ;  on  sait  que  les  adversaires 
de  toute  méthode,  prétendent  au  contraire  que  la  nature  ne 

reconnoit  pas  de  classification  ;  mais  si  la  nature  ne  reconnoît 
ni  les  méthodes  artificielles,  ni  les  mauvaises  méthodes  ,  elle 

avouelesréunionsqui  ne  contredisent  paslesvéritables  rapports 

qu'elle  a  établis  entre  les  êtres;  elle  reconnoîtra  toujours  le 
rapprochement  que  les  naturalistes  font  dans  leurs  méthodes 
entre  le  chien,  le  renard  elle  loup;  entre  la  chèvre,  le 

mouton  et  le  bœuf.  Ces  rapprochcmens,  et  tant  d'autres  sem- 

blables que  l'on  trouve  dans  les  règnes  organiques  ,  sont 
avoués  de  tout  le  monde,  parce  que  les  ressemblances  qui 

3i.  16 
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les  exigent  sont  évidentes.  On  a  fait  dernièrement  dans  la 

zoologie  des  rapprochemens  aussi  naturels  ;  mais  les  ressem- 
blances qui  lesréclamoient,  tenant  à  une  organisation  inté- 

rieure qui  ne  se  découvre  pas  aussi  facilement,  il  a  fallu  un 
génie  particulier  pour  les  apercevoir  et  les  apprécier.  11  existe 
de  même  entre  les  minéraux  des  points  de  ressemblance  plus 

importans  les  uns  que  les  autres  ;  mais  ce  n'est  point  à  Texte- 
rieur  qu'on  les  trouvera;  il  faut,  pourlesreconnoitre, suivre 
certaines  règles  qui  sont  entièrement  dififéreutes  de  celles  qui 
conduisent  le  zoologiste  ou  le  botaniste.  Ainsi  les  caractères  de 

première  ligne,  n'établissent  entre  les  minéraux  les  plus  voi- 
sins aucune  analogie  extérieure.  On  ne  voit,  par  exemple, 

aucune  ressemblance  entre  la  craie  et  le  spath  calcaire,  entre 
le  corindon  et  Talumine,  entre  le  diamant  et  le  charbon, 
quoique  ces  minéraux,  pris  deux  à  deux,  soient  de  la  même 

espèce,  ou  du  moins  d'espèces  très-voisines. 
Four  peu  qu'on  réfléchisse  sur  ce  qui  constitue  pour  nous 

l'essence  de  certains  êtres ,  on  verra  que  le  caractère  essentiel 
d'un  corps  inorganique,  du  sel  marin  par  exemple,  est  tiré 
de  sa  composition;  ce  n'est  pour  ce  sel  ni  sa  propriété  de  se 
dissoudre  dans  l'eau,  ni  celle  de  cristalliser  en  cubes  qui  le 
constituent  ce  qu'il  est,  puisque  la  plupart  de  ces  propriétés 
peuvent  exister  et  existent  en  effet  dans  des  sels  qui  sont  regar- 

dés comme  différens;  la  soude  et  l'acide  muriati que,  unis  dans 
certaines  proportions,  constituent  essentiellement  le  sel  ma- 

rin ;  tous  les  corps  qui  seront  composés  de  ces  mêmes  prin- 
cipes dans  les  mêmes  proportions,  seront  considérés  comme 

du  sel  marin,  quelles  que  soient  leurs  propriétés  extérieures. 
La  ressemblance  dans  la  composition  doit  donc  être  re- 

gardée comme  la  plus  importante  de  toutes  celles  que  montrent 

les  minéraux;  ces  corps  se  ressembleront  d'autant  plus,  qu'il  y 
aura  plus  d'analogie  dans  leur  composition,  et  ils  seront  les 
mêmes,  quand  ils  seront  exactement  composés  des  mêmes 
substances;  cette  ressemblance  entraîne  souvent  avec  elle  un 

grand  nombre  de  propriétés  communes.  Les  autres  sont  au 

contraire  comme  isolées,  et  n'en  établissent  aucune  nécessai- 
rement: c'est  donc  un  caractère  de  première  valeur,  et  c'est 

sur  ce  principe  que  doit  être  fondée  une  classiBcation  naturelle 
des  minéraux,    ainsi  que  leur  division  en  espèces,  genres, 
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ordres  et  classes.  La  division  en  espèces  est  la  plus  importante  9 

et  celle  dont  la  détermination  doit  admettre  le  moins  d'arbi* 
traire. 

Ce  que  l'on  nonune  espèce  en  zoologie  et  en  botanique ,  passe 
pour  être  assez  bien  déterminé;  on  appelle  ainsi  la  réunion  des 
individus  qui  se  ressemblent  par  le  plus  grand  nombre  de 
rapports,  et  qui  ne  différent  entre  eux  que  par  quelques 

modiâcations  accidentelles;  Timportance  de  ces  modifia 
cations  est  très-difficile  à  apprécier,  comme  le  savent  les  na- 
turalistes. 

Nous  pourrons  être  plus  précis  en  minéralogie ,  et  dire  que 
Vespèce  est  la  réunion  des  individus  composée  des  mêmes  principes 
combinés  dans  les  mêmes  proportions  définies*  Ainsi  Teau ,  le  nitre, 
le  sel  marin,  la  chaux  carbonatée,  le  plomb  phosphaté,  le 
mercure  sulfuré,  le  mercure  argental,  etc.,  sont  des  espèces 
différentes  bien  déterminées» 

L'espèce  a  été  déBnie  autrefois  par  Dolomîeu,  à  peu  près 
comme  nous  venorrs  de  le  faire,  sauf  la  précision  que  le  temps 

où  il  écrivoit  ne  lui  permettoit  pas  d'y  apporter.  Haliy  a 
adopté  cette  définition,  mais  comme  condition  accessoire;  il 
plaçoitla  forme  en  premèire  ligne. 

Malgré Tapparen ce  de  précision,  de  clarté  et  de  simplicité 
de  cette  définition,  elle  est  susceptible  de  quelques  difficultés 

qui  tiennent  au, sens  que  l'on  doit  attacher  aux  mots  combinai" 
sons  et  combinaisons  en  proportions  définies,  et  surtout  à  la  ma* 
nière  dont  on  peut  concevoir  la  réunion  de  composés  binaires, 
pour  former  des  corps  composés  de  trois,  quatre,  cinq,  six 
principes,  et  quelquefois  plus. 

CesdifficuUéstiennentencore  à  l'incertitude  des  analyses  qui 
paroissent  aujourd'hui  les  plus  exactes  et  les  plus  complè  tes,  mais 
auxquelles  on  pourra  apporter,  dans  la  suite,  des  changemens 
qui  seront  dus  à  la  découverte  de  principes  nouveaux.  On  ne 
peut  rejeter  cette  crainte  comme  vaine,  car  la  réalité  en  a  été 
prouvée,  dans  ces  derniers  temps,  par  les  découvertes  mêmes  qui 
ont  fait  faire  à  la  science  ses  plus  grands  progrès. 

Enfin  on  n'arrive  à  une  des  conditions  de  cette  définition , 
à  celle  qui  est  relative  à  la  réunion  des  mêmes  principes  dans 
des  proportions  définies,  que  par  des  calculs,  ces  calculs  ne  sont 

pas  arbitraires,  mais  ils  partent  d'analyses  qui  peuvent  pré- 16. 
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senter  quelques  difiTérences ,  quelques  inexactitudes  ou  quel* 
ques  omissions  légères  en  apparence ,  mais  qui  sont  cependant 

susceptibles  d'apporter,  dans  les  résultats  de  ces  calcula^ 
des  différences  très-notables ,  et  qui  peuvent  conduire  à  regar- 

der comme  espèces  distinctes  des  minéraux  qui  ne  doivent  pas 

éprouver  ce  haut  degré  de  séparation.  Nous  convenons  de  ces 
imperfections  attachées  à  la  définition  purement  chimique  de 

Tespèce,  mais  ce  n'est  pas  pour  nous  un  motifsuffîsant  de  l'aban- 
donner, car  quelle  définition  pourrions-nous  lui  préférer,  qui, 

en  partant  d'un  principe  aussi  important,  aussi  essentiel  que 
la  composition,  ne  présentât  pas  un  bien  plus  grand  nombre 

d'anomalies  ?  Nous  les  avons  indiquées  toutes,  et  nous  en  avons 
même  soigneusement  établi  la  valeur  en  traitant  des  caractères 

physiques.  Ainsi  le  caractère  qui  paroît  le  plus  important  après 
la  composition ,  celui  qui  semble  présenter  plus  de  précision 

qu'elle ,  la  forme  cristalline ,  lors  même  qu'on  n'auroit.aucnn 

égard  aux  faits  qui  apprennent  qu'elle  n'est  ni/spéciale  pour 
chaque  espèce^  ni  unique  dans  chaque  espèce  ;  la  forme, 

dis-je,  pour  être  employée  avec  la  précision  dont  elle 
paroit  douée  plus  particulièrement,  doit  être  déterminée 

par  des  observations  qui  sont  pour  ce  principe  de  classi- 

fication ,  ce  qu'est  l'analyse  pour  celui  de  composition. 

Or,  ces  observations  sont-elles  plus  aisées  à  faire  qu'une  ana- 
lyse; ne  faut-il  pas  une  réunion  de  circonstances  au  moins  aussi 

rares  à  rencontrer  ;  n'ont-elles  pas  présenté  presque  autant 
de  résultats  incertains  et  erronés  que  les  analyses,  et  l'illustre  mi- 

néralogiste qui  a  pris  la  forme  pour  une  des  conditions  essen- 

tielles de  l'espèce ,  n'a-t-il  pas  lui-même  apporté  de  grands 
changemens  à  ses  premiers  résultats  ? 

Nous  ne  nous  refusons  pas  cependant  à  admettre  la  forme 

comme  caractère  auxiliaire  pour  déterminer  l'espèce.  Elle 
viendra  avec  lesautres  caractères  physiques,  tirés  de  la  dureté, 
de  ta  densité,  de  Faction  sur  la  lumière,  pour  confirmer  ou 

coutrôler  les  conséquences  qu'on  pourra  tirer  des  analyses, 
relativement  à  la  composition  essentielle  d'une  espèce.  Elle 
devra  y  concourir  long-temps  comme  caractère  de  seconde 

valeur,  et  jusqu'à  4*époque  où  la  chimie  aura  déterminé,  avec 
une  certitude  presque  absolue,  les  règles  de  la  composition 
des  corps  inorganiques. 
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§•  IL  De$  âifférens  systèmes  de  classification  des  minéraux* 

Ces  principes  posés,  examinons,  avant  d'aller  plus  loin  , 
c'est-à-dire  d'en  faire  Tapplication ,  non  pas  toutes  les  classi- 

fications proposées,  ce  seroit  un  travail  aussi  long  qu'inutile ^ 
mais  les  dififérens  points  de  vue  sous  lesquels  on  a  envisagé 

l'ensemble  des  minéraux,  et  cherchons  à  classer  les  classifica- 
tions elles-mêmes  d'après  les  principes  qui  ont  ou  qui  paroissen  t 

avoir  dirigé  leurs  auteurs,  lors  même  qu'ils  n'auroient  pas 
énoncé  ces  principes  explicitement;  on  sera  alors  plus  en  état 

d'apprécier  les  motifs  qui  nous  ont  engagés  à  admettre  celle 
que  nous  avons  suivie. 

Lorsqu'on  parcourt  les  classifications  proposées  depuis 
Bromel  et  Linnée  jusqu'à  nos  jours,  on  est  étonné  delà  variété 
des  points  de  vue  sous  lesquels  on  peut  envisager  les  corj^  inor- 

ganiques, et  de  la  divergence  des  opinions  à  ce  sujet,  et  on. 
est  porté  à  croire  que  tout  est  vague  et  arbitraire  dans  ces  yap- 
prochemens. 

Cependant,  en  examinant  d'une  manière  générale  ces  clas- 
sifications, en  écartant  toutes  celles  qui  ont  été  faites  sans 

aucune  règle,  qui  n'ont  été  admises  par  aucune  école,  on  voit 
les  principes  exacta  succéder  peu  à  peu  aux  considérations 
arbitraires  et  superficielles;  on  est  bientôt  conduit  à  réduire  à 
trois  les  principes  sur  lesquels  ont  été  fondées  les  classifications 

qui  ont  le  plus  de  célébrité  parmi  les  minéralogistes,  et  à  dis- 

tinguer^ dans  cette  science,  trois  écoles  différentes,  et  qu'on 
peut  même  désigner  par  les  noms  particuliers  : 

D'Ecole  empirique, 
D'Ecole  géométrique, 
Et  d'Ecole  chimique. 

Ces  écoles  ne  se  sont  pas  suivies  dans  l'ordre  où  je  viens  de 
les  présenter;  elles  ont  été  tantôt  dominantes,  et  tantôt 

presqu'abandonnées, 

La  première,  la  plus  ancienne  parce  qu'elle  semble  la  plus 

simple  et  la  plus  naturelle  ,  est  l'école  dans  laquelle  la  connois- 
sance  et  la  classification  des  minéraux  sont  fondées  sur  lesseula 

caractères  extérieurs,  sur  ceux  qui  tombent  sous  nos  sens,  san& 

Vilide  d'aucun  instrument. 
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Cette  notion  des  minéraux,  qui  a  été  d'usage  de  tous  temps, 
dès  le  commencement  de  la  science,  et  pour  ainsi  dire  sans 

qu'on  le  voulût,  n'a  été  érigée  en  école  ou  en  préceptes  régu- 
liers, que  dans  ces  derniers  temps.  Le  célèbre  minéralogiste 

qui  en  a  posé  les  principes,  en  définissant  avec  une  précision 
inaccoutumée  tous  les  caractères  extérieurs  des  minéraux» 

lui  a  donné  une  grande  prépondérance,  non  seulement  par 

ce  moyen,  mais  surtout  par  l'usage  remarquable  qu'il  a  su  en 
faire ,  et  par  l'art  avec  lequel  il  a  communiqué  ses  connoissances 
à  ses  nombreux  élèves. 

Nous  l'appelons  empirique^  parce  qu'elle  n'est  fondée  sur  au- 
cun principejixe  ̂   susceptible  d'être  défini  exactement ,  et  d'être 

transmis  par  ce  moyen.  C'est  dans  le  talent,  ou  plutôt  dans  le 
tact  de  celui  qui  en  fait  usage,  que  consistent  les  divisions  et 

les  rapprochemens  plus  ou  moins  heureux  qu'elle  établit 
parmi  les  minéraux.  L'illustre  Werner  est  le  fondateur  de 
cette  école,  non  pas  pour  l'avoir  créée ^  elle  existoit,  comme 
nous  l'avons  dit ,  dès  l'origine  de  la  science,  mais  pour  l'avoir 
rendue  aussi  précise  qu'elle  est  susceptible  de  l'être. 

La  méthode  empirique  pure  est  abandonnée  maintenant  «  car 

les  déterminations  d'espèces  ne  sont  plus  soumises  à  l'arbitraire 
dès  qu'on  a  égard  aux  principes  constituans,  aux  propriétés 
physiques  ,  et  même  à  la  forme  dominante  des  espèces  mi- 
nérales. 

Il  seroit  trop  long  de  rapporter  tout  ce  que  cette  méthode  a 
perdu  par  la  mort  de  son  illustre  propagateur ,  et  combien  peu 

elle  a  gagné  en  puisant ,  dans  les  propriétés  physiques  et  chi- 
miques, des  caractères  plus  profonds,  il  est  vrai,  mais  peu 

utiles  quand  on  n'a  pas  égard  à  leur  valeur  respective. 
La  considération  d'un  caractère  encore  extérieur,  de  celui 

qui  est  tiré  de  la  forme  des  minéraux,  maïs  de  leur  forme 
régulière  et  constante ,  par  conséquent  de  ce  caractère  pris 

sous  les  rapports  les  plus  précis  et  les  plus  généraux  qu^il  puisse 
présenter,  a  élevé  la  méthode  ou  Vécole  que  nous  nommons 

géométrique.  liînnaeus  en  a  eu  l'idée ,  en  a  entrevu  les  prin- 
cipes, mais  il  les  a  faussement  appliqués;  Bergman,  ou  plutôt 

son  élève  Gahn  l'ont  également  aperçue,  mais  ils  ne  l'ont  pas 
suivie.  Romé-de-Lisle,  au  contraire  ,  en  a  pris  un  des  résultats, 

mais  il  n'est  point  remonté  au  principe.  Il  en  est  donc  de  cette 
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découverte  comme  de  toutes  celles  qui  ont  fait  prendre  aux 
sciences  un  autre  aspect  et  une  nouvelle  direction  :  on  les  a 

entrevues  plusieurs  fois  avant  de  juger  où  elles  dévoient  con- 

duire ;  mais  l'homme  ae  génie  qui,  en  s'attachant  à  ces  aper- 
çus, en  les  poursuivant  avec  persévérance,  en  les  étudiant 

sous  tous  les  rapports,  sait  en  découvrir  et  en  appliquer  toutes 
les  conséquences,  doit  être  regardé  comme  le  véritable  au- 

teur d'une  découverte  qui,  entre  ses  habiles  mains,  a  fait 
changer  entièrement  de  face  à  la  science. 

C'est  sous  ce  rapport  que  M.  Haily  est  le  vrai  fondateur 
de  l'école  géométrique  en  minéralogie  :  il  en  a  posé  les  véri- 

tables bases,  il  en  a  déduit  toutes  les  conséquences,  il  les  a 

appliquées  à  une  distinction  des  espèces  minérales  ,  remar* 

quable  par  une  sûreté  et  une  précision  qu'on  ne  trouve  nulle 
part  d'une  manière  aussi  complète  que  dans  la  minéralogie. 

C'est  cette  école  qui  a  fait  sortir  la  minéralogie  de  la  série 
des  connoissances  empiriques  pour  la  placer  au  rang  des 

sciences  :  c'est  elle  qui  a  remplacé  des  notions  imparfaites , 
superficielles,  et  pour  ainsi  dire  isolées,  par  un  corps  de  doc- 

trine générale,  fondée  sur  la  propriété  la  plus  essentielle  des 
corps  inorganiques. 

La  découverte  due  k  M.  Hatiy  a  présenté  les  caractères  et 
a  éprouvé  le  sort  de  toutes  celles  qui  ont  ouvert  au  génie  une 
nouvelle  et  vaste  carrière.  Tous  les  minéralogistes  physiciens 

s'y  sont  précipités  comme  pour  avoir  part  à  l'honneur  de  la 
faire  mieux  connoître.  Beaucoup  ont  pensé  qu'en  s'écartant 
de  la  route  tracée  par  l'inventeur,  ils  découvriroient  non 

seulement  des  choses  que  celui-ci  n'avoit  pas  vues  ,  mais  qu'ils 
en  simplifieroient  ou  changeroient  même  la  direction.  En 
effet  on  a  pu  étudier  plus  complètement  ce  nouveau  champ 

d'observations,  on  a  pu  y  tracer  quelques  routes  plus  directes 
ou  plus  sûres  :  tel  a  été  du  moins  le  but  des  crlstallographes 

dont  les  travaux  de  M*  Haily  ont  excité  le  zèle  et  les  re- 
cherches. Presque  tous  semblent  avoir  envisagé  les  cristaux 

sous  des  rapports  dififérens  de  ceux  que  M.  Haily  y  a  observés. 
Les  uns,  MM.  Weiss,  Wollaston ,  Daniell ,  en  considérant 
toutes  ces  molécules  intégrantes  comme  sphériques ,.  les  ont 

réunies  pour  en  former  les  polyèdres  fondamentaux  de  la  mi* 

«éralog^ie  ;  les  autres  ont  préféré  rapporter  les  faces  des  crises 
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taux  à  des  axes ,  plutôt  qu'à  un  noyau  ;  d'autres  ont  cherché 
à  expliquer  les  formes  secondaires ,  en  prolongeant  les  axes , 
et  en  faisant  mouvoir  les  faces  sur  ces  axes  comme  des  plans; 

d'autres  enfin,  rendant  la  théorie  encore  plus  mathématique, 
l'ont  présentée  d'une  manière  indépendante  de  toute  forme 
matérielle  et  de  tout  arrangement  hypothétique. 

Mais  à  quel  but  sont  arrivées  ces  diverses  routes ,  quand 

d'ailleurs  elles  ont  été  tracées  par  d*habiles  géomètres?  à  celui 
qui  fait  la  base  de  la  découverte  de  M.  Haiiy,  à  ce  principe 

qui  consiste  à  reconnoître  j^ur  chaque  espèce  un  système  propre" 
de  cristallisation,  c'est-à-dire  à  rapporter  à  une  forme  simple 
et  fondamentale,  par  des  règles  également  simples  et  précises , 

toutes  les  modifications  de  forme  d'une  même  espèce  mi- 
nérale. 

C'est  généralement  à  ce  résultat  important  et  essentiel  que 
conduisent  les  recherches ,  les  travaux  et  les  découvertes  par- 

ticulières de  MM.  deBournon,  Weiss,  Brewster,  WoUaston , 
Neuman ,  Phillips ,  Beudant ,  Brochant ,  Mohs ,  Breithaupt , 

et  de  tous  les  savans  cristallographes  de  nos  jours ,  qui  sem- 

blent s^étre  plus  ou  moins  écartés  de  la  première  direction 

donnée  par  M.  Haiiy.  Mais  on  ne  peut  lui  refuser  l'honneur 
de  leur  avoir  ouvert  la  carrière  qu'ils  ont  parcourue  avec 
tant  d'éclat  pour  arriver ,  par  des  voies  différentes ,  au  but 
qu'il  avoit  atteint  le  premier. 

M.  Haiiy,  en  créant  la  minéralogie  géométrique ,  a  muni 
son  édifice  de  tout  ce  qui  devoit  le  rendre  solide,  complet  et 
même  élégant  ;  il  a  senti  que  dans  quelques  cas  la  forme  cris- 

talline qui  en  est  la  base  pou  voit  ne  pas  suffire  ;  il  l'a  appuyée 
de  caractères  qui  l'égalent  presque  par  leur  force  et  leur 
fixité:  il  a  donné  à  ces  caractères,  tirés  des  propriétés  phy- 

siques les  plus  importantes  ,  telles  que  la  pesanteur,  la  réfrac- 
tion, Félectri  ci  té,  le  magnétisme,  une  étendue  etune  précision 

presque  inconnues  avant  lui  j  il  a  créé  jusqu'aux  instrumens 
propres  à  les  faire  ressortir,  et  même  à  les  rendre  très-sensibles, 

pour  peu  qu'ils  existent  dans  les  corps  où  on  les  cherche  ,•  si 
depuis  quelque  temps  on  a  proposé  des  moyens  encore  plus 

exacts  et  des  méthodes  encore  plus  précises,  n'oublions  pas 
que  les  hommes  de  génie  auxquels  nous  les  devons  sont  partis 
du  point  où  M.  Haiiy  les  avoit  amenés  :  quand  on  arrive  près 
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du  but  sans  fatigue,  il  est  facile  de  devancer  celui  qui  vous 
y  a  porté ,  il  est  même  nécessaire  de  le  faire  pour  avoir  une 
part  de  gloire  qui  vous  soit  propre. 

Nous  rapportons  à  la  troisième  école ,  à  celle  à  laquelle 

nous  avons  donné  le  nom  d'école  chimique,  non  pas  tous  les 
minéralogistes  qui  ont  eu  égard  à  la  composition  des  miné- 

raux ,  car  il  en  est  bien  peu  qui  n'aient  senti  que  les  prin- 
cipes constituans  d'un  corps  inorganique  étoieot  ce  qui  en 

faisoit  l'essence  ;  mais  ceux  qui  ont  attribué  à  cette  considé- 
ration le  plus  haut  degré  d'importance ,  le  pas  sur  toutes 

les  autres. 

Je  croîs  qu'on  n'auroît  jamais  hésité  à  lui  accorder  cette 
prépondérance,  si,  dans  l'application  de  ce  principe  ,  il  ne 
a'étoit  présenté  deux  difficultés  considérables  :  la  première  , 
c'est  de  bien  coonoître  la  composition  des  minéraux,  et  cette 
condition  semble  si  essentiellement  liée  à  la  méthode  chi- 

mique, qu'on  peut  être  étonné  de  me  la  voir  réduire  au 
simple  rang  de  difficulté.  Mais  un  des  signes  du  progrès  des 
connoissances  est  de  douter  :  or,  les  différences  nombreuses  et 

remarquables,  que  présentent  les  analyses  successives  d'un 

même  minéral  nous  ont  appris  combien  il  étoit  difficile  d'être 
certain  d'avoir  acquis  la  connoissance  exacte  de  tous  ses  prin- 

cipes composans. 

Mais,  en  admettant  qu'aucun  de  ces  principes  n'ait  échappé 
à  la  recherche  des  habiles  chimistes  de  nos  jours,  il  se  pré- 

sente une  autre  question  et  une  autre  difficulté  :  quels  seront 

dans  ces  principes  ceux  qu'on  regardera  comme  essentiels  au 
minéral  ;  et  parmi  ceux-ci,  quand  on  les  aura  reconnus,  quel 

sera  celui  qu'on  considérera  comme  le  plus  important ,  et 
comme  devant  fixer  la  place  du  minéral  dans  la  série  des 
espèces  ? 

Je  ne  fais  qu'aborder  ces  difficultés  :  j'y  reviendrai  en  ex- 
posant les  principes  et  les  divisions  de  la  méthode  que  je 

suivrai. 

Tant  que  ces  difficultés  n'ont  pas  été  discutées ,  tant  qu'on 
n'a  pas  pu  dire  qu'on  les  avoit  surmontées ,  ou  du  moins  con- 

sidérablement afifoiblies  ,  il  n'y  a  pas  eu  d'école  chimique 
proprement  dite  ;  des  minéralogistes  ont  pu  avoir  plus  ou 

jnoins  d'égard  à  la  composition,   fonder  même  leur  classîli- 
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cation  sur  cette  considération  ;  mais  ib  ne  lui  ont  Jamais 

donné  rimportance ,  la  valeur,  la  prépondérance  enfin  qu'on 
lui  a  attribuée  dans  ces  derniers  temps. 

Ainsi  Cronstedt  le  premier,  Valiérius  ensuite  ,  Karsten , 

Romé-de-Lisle ,  Werner  lui-même  ,  ont  bien  eu  la  prétention 
de  subordonner  leur  classification  à  la  considération-  de  la 

composition  ;  mais  aucun  d'eux  n'a  établi  la  distinction  des 
espèces  sur  ce  principe.  M.  Haiiy  Ta  admis,  mais  comme  se- 

condaire ;  Dolomieu  Ta  placée  au  premier  rang.  Nous  avons 
cherché  à  lui  reconnoitre  la  même  valeur;  maïs  nos  principes 
étoient  vacillàns,  nous  les  fondions  sur  la  composition  bien 

connue ,  et  nous  n'avions  aucun  moyen  de  reconnoitre  si  les 
analyses  donnoient  réellement  cette  composition ,  ni  de  dé- 

terminer quelle  importance  avoit  chacun  des  composans.  C'est 

à  M.  Berzélius  qu'on  doit  ces  moyens,  c'est  lui  qui  est  le  fon^ 
dateur  de  la  véritable  école  chimique» 

Jusques  là  les  spécifications  fondées  sur  les  caractères  géo- 

métriques avoient  été  assez  bien  d'accord  avec  celles  qui  ré- 

sultoient  de  l'analyse  chimique ,  les  dissidences  étoient  rares  s 
mais  si  on  doit  admettre  les  conséquences  que  les  chimistes  les 

plus  profonds  tirent  de  leurs  analyses,  ces  dissidences  de* 

viennent  plus  nombreuses;  elles  n'ont  eu  lieu  d'abord,  il  est 
vrai,  que  pour  séparer  en  plusieurs  espèces  des  minéraux  qui 
ont  une  forme  commune,  tels  que  le  grenat,  la  tourmaline  , 
le  mica ,  etc.  Edes  semblent  maintenant  aller  plus  loin  en 

attribuant  la  même  forme  ,  et  ce  sont  des  formes  très-parti- 

'liéres,  à  des  minéraux  dans  lesquels  on  peut  remplacer,  comme 

à  volonté,  un  des  composans,  celui  qu'on  appelle  la  base  , 
par  un  autre. 

M.  Haiiy  avoit  dit  :  Tout  minéral  qui  a  une  forme  propre, 
difiérente  du  cube  ou  de  Toctaèdre  régulier,  est  une  espèce 

distincte,  et  sa  composition  doit  confirmer  cette  distinction. 
Les  chimistes  disent  :  Tout  minéral  composé  de  principes 

soit  dififérens,  soit  unis  dans  des  proportions  différentes  et  dé- 
finies, est  une  espèce  distincte,  quelle  que  soit  sa  forme. 

Nous  sommes  disposés  à  dire  comme  eux ,  mais  nous  y  met* 
fons  une  restriction  :  il  faut  que  la  composition  de  ce  minéral 

soit  parfaitement  déterminée ,  parfaitement  constante,  admise- 

par  tous  les  chimistes  y  comme  l'est  celle  du  sel  marin ,  de  h^ 
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chaux  carbonatée  limpide ,  du  mercure  sulfure  cristallisé,  du 

plomb  sulfaté,  etc.,  etc.  Il  nous  faut  cette  condition  pour  que 
la  considération  de  la  composition  remporte  sur  celle  de  la 

forme,  lorsque  d'ailleurs  ces  propriétés  essentielles  des  miné- 
raux nesorrt  pas  d'accord  pour  distinguer  une  espèce. 

Or,  jusqu'à  présent  cette  dissidence  dans  les  résultats  pro- 
clamés par  ces  deux  principes,  n'a  porté  que  sur  dqp  espèces 

dans  lesquelles  la  composition  chimique  ne  peut  être  regardée 

comme  parfaitement  déterminée;  l'Ecole  chimique  n'a  donc 

pu  encore  nous  sommer  de  tenir  l'engagement  que  nous  avons 
pris  de  lui  donner  la  préférence  sur  l'Ecole  géométrique, 
quand  son  langage  seroit  aussi  clair  que  celui  de  la  seconde 

est  précis.  Nous  n'aurons  donc  aucun  changement  notable  à 
apporter  dans  les  spécifications  minéralogiques  établies  par 

l'illustre  fondateur  de  la  minéralogie  scientifique. 
Mais  si  le  principe  cristallographique  le  dispute  avec  assez 

de  succès  aux  principes  chimiques  pour  la  détermination  des 

espèces,  il  lui  cède  tout  l'avantage  lorsqu'il  s'agit  de  grouper 
les  espèces  en  genres  et  en  ordres  :  personne  ne  le  lui  con- 

teste; on  varie  seulement  sur  celui  des  principes  que  l'on 
regarde  comme  prépondérant,  et  par  conséquent  comme 

propre  à  établir  les  divisions  fondamentales.  Quelques  miné- 

ralogistes n'en  admettent  aucun  exclusivement;  d'antres, 
en  très- petit  nombre,  et  très  -  récemment ,  proposent  les 

acides,  d'autres  enfin  choisissent  les  bases  :  c'est  ce  qu'a  fait 
M.  Berzélius;  c'est  aussi  ce  qu'ont  fait,  et  depuis  long-temps, 
M.  Haîly,  et  tous  les  minéralogistes  qui  ont  pris  en  consi- 

dération la  composition  des  minéraux,  ainsi  qu'on  le  verra 
plus  bas. 

§.  m.  Classification  adoptée, — Détermination  des  genres  ̂   etc. 

L'espèce,  ce  premier  degré  ou  point  de  départ  de  toute 
classification,  étant  définie  avec  une  précision  assez  remar- 

quable, et  qu'on  peut  regarder  comme  une  prérogative  du 
règne  inorganique ,  il  faut  essayer  de  réunir  les  espèces  miné- 

rales en  groupes ,  auxquels  on  donne  les  noms  de  genre  ̂  

d'ordre  et  de  classe,  et  quoique  ces  abstractions,  d'un  ordre  plus 
élevé,  soient  cependant  moins  importantes  que  celle  qui  établit 

Fespèce,  il  faut  s'efforcer  de  les  fonder  sur  des  propriétés  ̂  
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peu  prés  du  même  ordre  que  celles  qu'on  a  prises  pour  établir 
1  espèce,  c'est-à-dire  surdes  analogies  chimiques. 

Dans  Fespèce,  l'analogie  chimique  des  minéraux  qui  la 
composent  doit  être  complète,  quelles  que  soient  les  différences 
extérieures ,  et  même  les  différences  physiques  que  présentent 
ces  minéraux.  Les  principes  essentiels  sont  les  mêmes  réunis 
dans  lesgmrmes  proportions. 

Le  premier  degré  d'association  ou  de  groupement  des 
espèces,  le  plus  important,  et  presque  le  seul  encore  impor- 
tans  après  elle,  c'est  le  genre. 

On  convient  maintenant,  assez  généralement,  qu'on  doit 
réunir  sous  le  nom  de  genre  les  espèces  dans  lesquelles  un  des 

composons  ou  principe  essentiel  est  le  même.  Ce  point  d'ana* 
logie  étant  admis,  il  s'agit  desavoir  lequel  des  principes  com- 
posans  on  choisira  de  préférence  pour  principe  commun* 

Depuis  que  le  galvanisme  et  la  pile  voltaïque  ont  fait  décou- 
vrir que  tous  les  corps  de  la  nature  pouvoient  être  partagés  en 

deux  classes ,  dans  leur  rapport  avec  le  fluide  électrique,  on  a 
reconnu  également  que  tous  les  composés  étoient  susceptibles 
de  se  diviser  en  deux  parties,  dont  Tune  se  rangeoit  dans  la 
classe  des  élémens  négatifs  ̂   et  jouoit,  dans  ces  ̂ composés,  le 

rMe  d*aci(ie,  et  l'autre  dans  celle  des  élemens  positifs,  et  étoit 
reconnu  et  désigné  sous  le  nom  de  hdse. 

Ainsi ,  le  principe  que  Ton  appeloit  base  dans  un  composé, 

qui  étoit  plutôt  senti  que  déiini ,  qu'on  ne  pouvoit  par  consé- 
quent nettement  déterminer,  peut  être  caractérisé  mainte- 

nant d*uiie  manière  claire  et  précise,  au  moyen  des  décom- 
positions électro-chimiques.  La  base   dans  un  composé  est, 

comme  on  le  sait,  l'élément  positif  de  ce  composé,  celui  qui 
puroît  au  p6le  négatif  de  la  pile,  et  les  oxides  de  cet  élé- 

ment. Presque  toutes  les  substances  désignées  anciennement 
comme  bases,  mais,  comme  nous  venons  de  le  dire,  plutôt 
empiriquement  que  scientifiquement ,  se  trouvent  être  en  effet 
de  véritables  tiases dans Tacception  rigoureuse  de  ce  mot,  tels 

sont  la  chaux,  les  alkalis,  la  plupart  des  métaux,  etc.  L'autre 
élément,  ou  Télénieat négatif,  celui  qui  paroit  au  pôle  positif 

de  U  pile,  est  alors  désigné,  et  d'une  manière  aussi  précise, 
par  le  nom  d'acide,  ou  du  moins  comme  corps  qui  joue  dans 
le  composé  le  r^le  d'un  acide. 
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Ces  élëmens  étant  assez  nettement  définis  par  ce  moyen  qui 

abien  aussi  quelques  anomalies,  qui  présente  bien  aussi  quelques 

circonstances  embarrassantes,  il  ne  s'agit  plus  que  de  savoir 
lequel  de  ces  deux  élémenson  prendra  pour  principe  commun 
de  réunion  des  espèces  en  genres  :  on  doit  choisir  celui  qui,  outre 

cette  analogie  fondamentale,  laisse  subsister  entre  les  espèces 

qui  composent  les  genres ,  les  ressemblances'  les  plus  nom- 
breuses ou  les  plus  importantes. 

Il  y  a  des  motifs  puissans  pour  Tun  et  pour  Tautre  principe. 
Vêlement  négatif  ou  Vacide,  établit  entre  les  espèces  groupées 

d'après  lui  des  analogies  chimiques  assez  nombreuses.  Ainsi 
tous  les  carbonates  se  décomposent  avec  effervescence,  même 
à  froid  i  les  sulfates  sont  décomposables  par  le  charbon  ;  tous 
les  phosphates,  par  la  double  action  du  charbon  et  dp  Tacide 

sulfurique;  tous  les  fluates  donnent,  par  Tacide  sulfurique, 

un  gaz  corrodant  le  verre,  et  les  muriates,  un  gaz  acide  d'une 
odeur  particulière.  Tous  les  sulfures ,  les  arseniures  et  les  arse- 
niates,  etc.,  peuvent  manifester  ^es  propriétés  communes 
essentielles,  et  assez  faciles  à  développer;  deux  circonstances 

qu'il  est  assez  rare  de  trouver  réunies.  Une  autre  particularité 

du  plus  grand  poids  pour  les  minéralogistes,  c'est  l'analogie 
de  forme  qu'on  peut  remarquer  entre  les  composés  qui  ont  le 

même  acide,  analogie  qui  vient  d'être  développée  avec  autant 
d'exactitude  que  de  profondeur  dans  ces  derniers  temps,  par 
M.  Mitscherlich ,  analogie  qui  feroit  marcher  presque  de  front 

les  genres  établis  sur  les  acides,  et  les  genres  établis  par  les 
formes. 

Ainsi,  en  reprenant  les  mêmes  exemples  que  nous  venons 
de  citer,  les  carbonates  de  chaux,  de  baryte,  de  strontiane, 

de  magnésie,  de  fer,  de  plomb,  dérivent  de  deux  formes,  ou 

d'un  rhomboïde,  difî*érent  dans  chaque  espèce  ou  d'un  oc- 
taèdre rectangulaire;  les  sulfates  de  chaux,  de  baryte,  de 

strontiane,  de  magnésie,  de  cuivre,  de  fer,  dérivent  d'un  prisme 
obliquangle  droit  ou  oblique. 

Une  recherche  plus  profonde ,  dans  laquelle  nous  ne  pour- 
rions entrer  sans  sortir  entièrement  de  notre  sujet,  fera  pro- 

bablement ressortir  beaucoup  d'autres  analogies.  Nous  savons 
que  M.  Beudanta  établi  une  classification  sur  ce  principe,  et 
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nous  devons  attendre  la  publication  de  ce  trarailponr  en  ap- 

précier complètement  la  valeur. 

Néanmoins  nous  devons  indiquer  les  anomalies ,  et  les  diffi- 
cultés au  moins  apparentes  que  son  application  a  présentées,  et 

qui  nous  ont  empêchés  jusqu'à  présent  de  Tadopter.  Si  y  d'une 
part,  on  parvient  à  rapprocher,  par  la  considération  des  acides, 
un  certain  nombre  de  minéraux  qui  ont  des  propriétés^  et  même 
des  propriétés  importantes  communes ,  on  en  rapproche  aussi  un 

nombre  non  moins  grand  qui  n'ont  >  ou  du  moins ,  qui  ne  pré- 
sentent encore  entre  eux  aucune  analogie  remarquable.  Dans 

rénumération  que  nous  venons  de  donner  comme  exemple, 
nous  avons  déjà  rassemblé  presque  tous  les  corps  qui  offrent  des 
rapports  remarquables;  parmi  ceux  qui  restent,  et  ils  sont  en 
bien  plusgrand  nonibre  qu  e  ceux  que  nous  avons  cités,  on  trouve 
peu  de  groupes  composés  de  plus  de  deux  ou  trois  espèces. 

Ainsi,  on  trouve  des  formes ,  non  seulement  semblables ,  mais 

absolument  identiques  dans  des  minéraux  de  nature  complè- 
tement différente.  Tels  sont  le  cube,  qui  appartient  également 

à  deux  ou  trois  sulfures,  au  sel  marin,  au  borate  de  magnésie, 

à  Tarséiiiate  de  fer,  etc.  ;  l'octaèdre  régulier  que  présentent  le 
diamant, le  fluate  de  chaux,  le  spinelle,  la  plupart  des  mé- 

taux ,  les  oxidules  de  cuivre  et  de  fer ,  e(c. 

Le  rhomboïde  est  commun,  il  est  vrai,  à  presque  touslescar* 
bonates,  mais  on  le  trouve  aussi  dans  le  quan  ou  le  silicium  oxidé, 

la  tourmaline,  la  chabasie,  le  corindon  ou  l'aluminium  oxidé, 

le  fer  oxidé,  etc.  D'une  autre  part,  il  n'y  a  aucune  analogie,  ni 
de  forme ,  ni  de  propriété  entre  les  silicates,  les  sulfures,  les 

muriates ,  etc.  ;  il  n'y  en  a  aucune  entre  les  oxides  métalliques , 

quoiqu'il  y  en  ait  une  si  grande  entre  les  métaux.  Ces  exemples 
suffisent  pour  faire  voir  que  malgré  les  tapprochemens  sédui- 

sons qu'offre  au  premier  aspect  la  classification  par  les  acides, 
elie  est  susceptible  de  nombreuses  anomalies,  tantôt  en  sépa- 

rant des  corps  qui  se  ressemblent  chimiquement  et  physique- 
ment, telles  que  les  combinaisons  à  base  de  cui^nre ,  de  baryte , 

de  plomb ,  tantôt  eu  réunissant  des  corps  qui  n'ont  aucun  rap- 
port ni  de  forme,  ni  de  dureté,  ni  de  pesanteur,  ni  de  couleur, 

aide  transparence,  tels  que  les  sulfures,  les  oxides,  les  sili- 
cates ,  les  borates ,  etc. 
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Nous  ne  dissimulerons  pas  que  la  seconde  méthode  de  classe- 

ment, celle  qui  prend  pour  principe  commun  la  base  ou  IVié^ 
ment  positif  y  ne  soit  aussi  sujette  à  de  grandes  divergences,  etne 

force  à  des  réunions  presque  artificielles,  cVst-à-dire  dans  les- 

quelles il  n*y  a  quelquefois  de  commun  qu'une  petite  quantité 
d'unesubstance  qui  paroitplutôtaccessoire  à  la  combinaison  que 
fondamentale,  tandis  que  toutes iespropriétéstantphysiquesque 

chimiques  et  cristallographiques  sont  différentes.  Mais  comme 

ces  anomalies  ne  paroissent  ni  plus  nombreuses ,  ni  d'une  plus 
grande  valeur  que  dans  la  classification  par  les  acides,  il  nous 

a  semblé  que  les  motifs  en  faveur  de  cette  dernière  classifica- 

tion,  n'étant  pas  encore  assez  puissans  pour  nous  faire  aban- 

donner le  principe  le  plus  suivie  le  principe  d'après  lequel  la 
nomenclature  minéralogique  est  en  partie  établie,  le  principe 
enfin  qui  permet  de  laisser  dans  le  même  genre  les  minerais 
du  même  métal ,  par  conséquent  de  ne  pas  rompre  un  des 
rapports  les  plus  apparens,  souvent  des  mieux  fondés  et  des 

plus  naturels  du  règne  minéral;  il  nous  a  semblé,  dis-je,  que 
nouis  devions  donner  ou  plutôt  conserver  la  préférence  à  ce 

principe  de  classification  déjà  proposé  et  mis  en  pratique  par 

M.  Berzélius.  L'autorité  des  deux  savans  de  ce  siècle  qui  sous 
deux  points  de  vue  différens,  la  chimie  et  la  cristallographie^ 

et  par  conséquent  dans  des  directions  aussi  très-différentes,  ont 
fait  faire  à  la  minéralogie  scientifique  des  progrès  immenses, 

nous  a  paru  ajouter  un  grand  poids  a^ix  motifs  de  cette  pré^ 

férence,  et  quoiqu'une  pareille  raison  ne  puisse  pas  être  mise 
en  avant,  si  on  avoit  des  objections  très-puissantes  et  tirées  de 
la  nature  des  choses  à  lui  opposer ,  nous  ne  pouvons  cependant 

nous  défendre  d'appuyer  notre  choix  de  l'autorité  de  MM.  Ber- 
zélius et  Haily  qui  ont  admis  les  bases  comme  principe  de 

classification. 

Nous  pourrions  même  dire  que  ce  système  de  classification 

est  un  des  premiers  systèmes  réellement  scientifiques,  qui  ait 

été  proposé,  et  que  celui  qu'on  admet  actuellement  ne  fait 

pour  ainsi  dire  que  le  perfectionner,  en  l'établissant  sur  des 

règles  plus  précises  et  plus  générales  que  celles  qu'on  avoit 
voulu  suivre  autrefois.  Les  minéralogistes  qui  ont  fait  faire 

de  véritables  progrès  à  la  science,  qui  Tout  envisagée  d'une 
autre  manière  que  les  collecteurs  et  que  les  artisans,  ont  tou& 
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proposé  un  syst^e  chimique  fondé  sur  les  bases,  plusoumoini 

parfait.  Il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  les  méthodes  minéral- 
logiques  de  Cronstedt,  de  Wallérîus  ^  de  Romé-de-Lîsle ,  de 

Bergman  ,  de  Debom ,  de  Karsten ,  de  Werner  lui-même  ^ 

pour  s'en  convaincre  ,  et  pour  voir  qu'ils  ont  voulu  classer 

les  minéraux  chimiquement,  qu'ils  ont  voulu  prendre  les 
hases  pour  principes  de  leur  classification^  que  quand  ces 
bases  étoient  faciles  à  déterminer,  évidentes  pour  ainsi  dire 

comme  dans  les  métaux,  ils  s'en  sont  peu  écartés >  et  que  les 
grandes  divergences  ont  eu  lieu  dans  la  classe  des  pierres, 
où  les  bases  sont  difficiles  à  déterminer,  même  encore  ac- 
tuellement. 

D'après  la  définition  que  nous  avons  donnée  avec  M.  Ber- 
zélius ,  de  ce  que  l'on  doit  entendre  par  base  dans  un  com- 

posé, définition  que  nous  avouons  être  quelquefois  artificielle, 

c'est-à-dire  plutôt  fondée  sur  une  sorte  de  convention  que  sur 
la  véritable  identité  de  nature  des  corps  qui  portent  ce  nom, 
il  est  des  élémens  qui  jouent  tantôt  le  rôle  de  base  y   tantôt 

celui  d'acide,  suivan  t  qu'ils  sont  combinés  avec  des  élémens  plus 

ou  moins  électro-positifs  qu'eux;  ainsi  l'alumine  combinée  avec 
la  silice  est  base,  combinée  avec  la  magnésie  ou  avec  la  chaux, 

elle  joue  le  rôle  d'acide.  Ces  cas  sont  assez  rares;  ceux  dans 
lesquels  deux  et  même  trois  bases  sont  combinées  avec  un  seul 

acide >  paroissent  plus  communs,  et  obligent  à  une  spécifica- 

tion tout-à-fait  artificielle,  c'est-à-dire  à  placer  à  côté  les  uns 
des  autres  des  minéraux  composés  de  trois  ou  quatre  prin- 

cipes qui  n'ont  entre  eux  de  commun  que  de  renfermer  une 
petite  quantité  d'un  principe  dont  la  puissance,  comme  base 
ou  é  ectro-positive,  est  supérieure  à  celle  des  autres  compo- 
sans;  ainsi  le  felspath  et  la  mésotype  ne  sont  séparés  du  genre 
Alumineux,  et  placés  dans  les  genres  Potasse  et  Soude,  que 

parce  que  l'un  contient  environ  i5  pour  loo  de  potasse,  et 

l'autre  environ  1 5  pour  i  oo  de  soude  ;  l'apophyllite  et  le  felspath 
n'ont  de  commun  entre  eux  que  la  petite  quantité  de  potasse 

(14a  1 5  pour  1 00  ) ,  que  chacun  d'eux  renferme.  Sans  ce  point 
de  ressemblance  ,  l'un  seroit  placé  parmi  les  minéraux  à  base 
de  chaux ,  et  Tautre  parmi  les  minéraux   à  base  d'alumine. 

C'est  probablement  dans  cette  partie  du  système  qu'il  y  aura 
des  pcrfectionncmens  notables  à  apporter.  Jusqu'à  présent  on 
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phkce  le  corps  qui  est  ainsi  composé  dans  le  genre  auquel  il 

semble  appartenir  par  celle  de  ses  bases,  qui  est  le  plus  élec- 
tro-positive. 

.  Nous  ne  croyons  pas  nécessaire  de  développer  davantage  , 

ni  d'appuyer  d'exemples  plus  nombreux  ces  premiers  prin- 
cipes de  la  formation  des  genrds  dans  la  méthode  que  nous 

avons  adoptée.  On  trouvera  ces  développemens  dans  l'ouvrage 
que  M.  Berzélius  a  publié  en  françois  lors  de  son  séjour  à 

Paris  en  1819,  sous  le  titre  de  Nouveau  Système  de  Minéralogie^ 
et  le  tableau  des  espèces  et  des  genres  que  nous  allons  pré- 

senter, fournira  tous  les  exemples  nécessaires  à  Tapplication 
de  ces  principes. 

Les  genres  étant  établis  sur  ces  bases ,  il  faut ,  pour  les  grou- 
per en  ordres  et  en  classes ,  classer  ces  bases ,  afin  de  rappro- 

cher les  genres  dont  les  bases  ont  des  propriétés  communes.  Il 

nous  a  semblé  qu'on  ne  pouvoit  hésiter  qu'entre  deux  mé-^ 
thodes  de  classilj cation  des  bases  proposées,  Tune  par  M.  Am<^ 

père,  et  l'autre  par  M.  Berzélius. 
La  méthode  de  classification  de  M.  Auipére  est  fondée  sur  les 

analogies  chimiques  que  ce  physicien  regarde  comme  les  plus 

importantes  (1).  Elle  établit  entreles  corps  qui  en  sont  Tobjet  ,' 

des  rapports  souvent  très-naturels  ,  mais  dont  l'importance  est 

sujette  à  discussion.  Cette  méthode  n'est  pasencore  assez  généra- 

lement admise,  parce  qu'il  règne  dans  ce  mode  de  classification 

beaucoup  d'incertitude,  par  conséquent  un  peu  d'arbitraire,  et 
par  conséquent  aussi  de  nombreux  motifs  pour  être  modifié 

par  chacun  des  chimistes  qui  voudra  en  faire  usage  ,  et  à 

plus  forte  raison  parles  minéralogistes  qui  voudront  s'en  servir. 
Les  divisions  sont  généralement  fondées  sur  la  réunion  de  plu- 

sieurs propriétés,  ce  qui  est  un  des  signes  de  la  méthode  natu- 
relle, et  non  pas  sur  un  seul  caractère,  prérogative  des  mé- 
thodes artificielles. 

(1)  Voyez  le  tableau  présentant  les  caractères  des  classes  et  des  ordres 

des  corps  simples,  diaprés  la  méthode  de  M.  Ampère,  au  mot  CoRPSy 

tom.  X,  p.  332,  et  le  développement  des  principes  qui  l'ont  dirigé> 
A.nn.  de  Chim.  et  de  Physique,  tom,  I,  pag.  296  et  373,  et  tom.  II,  pag.  t 
et   io5, 

3^.  17 
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Les  ordres  réunissent  des  genres  ou  bases  qui  montrent 

en  effet  entre  elles  des  propriétés  nombreuses  très- remar- 
quables, et  souvent  importantes  :  mais  les  expressions  qni 

caractérisent  ces  réunions,  et  surtout  celle  des  ordres  en 

classes ,  ne  nous  paroissent  pas  toujours  présenter  des  pro- 

priétés réellement  fondamentales,  c'est-à-dire  de  ces  pro- 
priété» qui  semblent  inséparables  de  Tessence  du  corps  au- 

quel elles  s^appliquent,  sans  lesquelles  on  ne  pourroit  admettre 
son  existence ,  ou  plutôt  son  individualité  :  tel  est  pour  les 

gazolites  le  caractère  tiré  de  la  permanence  des  gaz  qu'ils 
forment  entre  eux ,  pour  les  autres  classes  le  degré  plus  ou 

moins  grand  de  fusibilité ,  qui  n'est  réellement  qu'une  pro- 
priété relative  ;  telle  est  dans  la  série  des  ordres  la  séparation 

des  argyrides  et  des  chrysides  ,  etc. ,,  par  des  corps  qui  nous 
semblent  avoir  avec  eux  des  analogies  biçn  moins  importantes 
que  celles  qui  dévoient  faire  rapprocher  ces  deux  ordres ,  et 
si  la  considération  de  faire  des  gaz  permanens  avec  le  contact 

de  l'air,  a  suffi  pour  faire  réunir  dans  une  même  classe  les 
corps  qui  les  possèdent  :  comment  celle  de  présenter  un  éclat 
métallique  ,  une  solidité ,  une  densité,  et  surtout  une  inalté- 

rabilité parTair,  par  l'eau,  par  beaucoup  d'acides,  etc. ,  que 
possèdent  également  les  argyrides  et  les  chrysides,  n'a-t-elle 
pu  avoir  assez  de  poids  pour  faire  rapprocher  ces  corps,  et 
pour  empêcher  de  les  tenir  éloignés  parles  ordres  des  téphra- 
lides,  des  calcides,  etc.,  dont  les  métaux,  appréciés  comme 
altérables  par  tous  les  corps  oxygénés ,  etc.,  offrent  des  pro- 

priétés essentielles  si  différentes  de  celles  des  argyrides, 
auprès  desquels  ils  sont  placés?  Cela  ne  tient-il  pas  à  la  défi- 

nition artificielle  ,  et  par  conséquent  peu  fondamentale  des 
leucolyteset  des  chroï coly tes  ? 

C'est  pour  motiver  et  presque  excuser  la  préférence  que 
nous  donnons  à  une  classification  déduite  de  principes  qui 
paroissent  beaucoup  plus  artificiels ,  que  nous  nous  sommes 

permis  les  observations  précédentes»  Nous  l'avons  fait  avec 
vrautant  plus  de  confiance  que  les  principes  sur  lesquels  nous 

avons fopdé  ces  observations,  sont  parfaitement  d'accord  avee 
ceux  que  M.  Orsted  a  mis  en  avant  pour  établir  la  dassifi- 

catioii  chimique  des  corps  simples  et  composés,  qu*il  a  pro- 
posés il  y  a  une  vingtaine  d'années. 
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M.  Berzélîuis  a  suivi  dans  la  classification  des  bases  le  même' 

)>rincipe  que  dans  celle  des  espèces.  Il  les  a  rangées  d'après 
Ieurspropriélésélectro-chimiques:iln'ya  pas  d'arbitraire  dans 
cette  classification  ;  maïs  elle  est  fondée  sur  un  principe  unique^, 
et  par  cela  même  elle  peut  forcer  à  rompre  des  rapports  na- 

turels. Cependant  ce  cas  s'est  présenté  plus  rarement  qu'otl 
n^auroîtpu  s'y  attendre,  ce  qui  prouve  que  ce  principe  unique 
est  d'une  grande  importance  ;  nous  avons  cru  pouvoir  en 
rendre  l'application  encore  plus  naturelle  en  apportant ,  tant 
dans  la  définition  des  caractères  que  dans  le  placement  dex 

genres,  quelques  modifications. 

Ainsi ,  cédant  pour  ainsi  dire  à  une  habitude  qui  n'a  pas  été 
prise  sur  de  vaines  apparences,  nous  n'avons  pas  voulu  coupai* 
en  deux  la  série  des  anciennes  substances  terreuses  par  l'intro^ 
duction  de  la  classe  des  anciens  métaux  au  milieud'elles,  et,  em* 
pruntant  aux  illustres  savans  que  nous  venons  de  nommer,  ce 
qui  nous  a  paru  dans  leur  méthode  de  plus  convenable  à  notre 
manière  de  voir,  nous  avons  pris  pour  caractères  des  classes  le^ 

analogies  chimiques  à  la  manière  de  M.  Ampère ,  et  pour  ca* 
ractères  d^s  ordres  dans  la  troisième  classe  les  propriétés  élec« 

tro-chimiques  ,  comme  l'a  fait  M»  Berzélius*  Quant  aux  ordres 

des  deux  premières  classes,  nous  n'y  attachons  aucune  impor* 
tance  ,  et  nous  devons  même  dire  que  ceux  de  la  seconde 
classe  paroissent  fondés  sur  des  propriétés  relatives  qui  pour- 
roient  bien  être  artificielles. 

La  définition  que  nous  avons  donnée  des  classes,  telles  que 

nous  les  proposons,  fait  assez  bien  ressortir  l'analogie  des 
corps  qui  y  sont  renfermés ,  les  dififérences  des  classes  qu'ils 
composent,  elle  indique  suffisamment  les  moti  fsdes  changemens 
que  nous  nous  sommes  permis,  et  des  rapprochemens  qui  en 
sont  résultés* 

Le  tableau  des  principales  espèces  qui  suivra  ce  premiei* 

ebapitre,  présentera  l'application  de  ces  principes  en  même 
temps  qu'il  exposera  les  propriétés  que  nous  considérons  comme 
caractérisai)t  essentiellement  chaque  espèce  et  l'ordre  dans  le- 

quel nous  avons  cru  devoir  ranger  ces  espèces.  Il  fera  con- 

noftfe  aussi  le  système  de  nomenclature  linnéenne ,  c'est-à- 
dire  de  noms  univoques  que  nous  avons  cru  devoir  choisir 

pour  désigner  d'une  manière  fixe  chaque  espèce,  et  les  noms 



si^iBcatifs  dont  nous  les  faisons  suivre  plutôt  comme  phrase» 
caractéristiques  que  comme  véritables  noms. 

Ce  tableau  présente  dans  l'ordre  scientifique  qui  nous  a 
•emblé  le  plus  convenable ,  les  espèces  disséminées  par  Tordre 

alphabétique ,  et  donne  les  moyens  de  les  rapprocher,  d'en 
étudier,  si  on  le  désire,  les  propriétés  et  Thbtoire  méthodi- 

quement ,  et  de  rappeler  celles  qui  ont  été  omises ,  soit  par 

oubli,  soit  parce  qu'elles  n'étoient  encore  ni  connues  ni  éta- 

blies au  moment  où  l'ordre  alphabétique  les  appeloit. 

§•  3.  De  la  Nomenclature, 

J^ai  peu  de  chose  à  ajouter  à  ce  que  j'ai  dit  en  1808  sur  les 
principes  à  suivre  dans  la  nomenclature  des  corps  qui  com- 

posent le  régne  minéral.  Les  principes  que  j'ai  posés  alors  , 
loin  d'avoir  été  infirmés  par  l'expérience  ou  l'usage ,  ont  au 
contraire  été  renfo  rcés  par  le  temps,  et  les  inconvéniens 

d'une  nomenclature  significative,  c'est-à-dire  de  noms  qui 
aient  la  prétention  d'exprimer  la  nature  des  corps^  sont 
devenus  tellement  sensibles  depuis  que  cette  nature  est  mieux 
connue ,  que  beaucoup  de  minéralogistes  se  sont  décidés  à  y 
renoncer. 

Ces  noms,  comme  je  le  pressentois  dès-lors,  sont  devenus 
des  définitions,  ce  ne  sont  plus  des  noms ,  mais  des  phrases 
caractéristiques  à  la  manière  de  celles  dont  se  servoient  les  an- 
ciens  naturalistes,  et  notamment  les  botanistes ,  pour  désigner 

les  différentes  espèces  des  genres.  Cette  méthode  a  été  rem- 
placée avec  un  avantage  et  un  succès  non  contestés  par  la  no« 

menclature  binôme  de  Linnaeus:  vouloir  donner  aux  minéraux 

des  noms  significatifs  ,  ce  seroit  vouloir  abandonner  ?  cette 
simple  et  commode  nomenclature ,  pour  revenir  aux  phrases 
des  anciens  naturalistes. 

Les  phrases  en  minéralogie  ont  cependant  un  avantage,  c'est 
celui  d'exprimer  brièvement  et  clairement  ce  que  l'on  regarde 
comme  la  composition  essentielle  de  l'espèce  ;  mais ,  pour 
qu'elles  aient  réellement  cet  avantage ,  il  faut ,  en  abandon- 

nant la  prétention  de  les  employer  conune  des  noms,  pouvoir 
leur  donner  comme  phrase  caractéristique  toute  l'étendue 
nécefsairej  or  en  adoptant  les  principes  que  je  vais  exposer,  on 
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aura  alors  atteint  ce  que  je  regarde  comme  la  perfection 

dans  Tart  de  désigner  les  corps,  c'est-à-dire  de  les  faire  con- 
Boitre  sans  équivoques  et  d'une  manière  commode  pour  la 
mémoire  et  le  discours. 

1  .**  Les  genres  en  minéralogie  y  et  çn  général  dans  le  classe- 
ment des  corps  dans  lesquels  la  considération  de  la  composi- 

tion l'emporte  de  beaucoup  sur  les  autres,  sont  presque  tou- 
jours artificiels  et  arbitraires.  Ils  ont  peu  d'importance ,  et 

par  conséquent  ce  n'est  point  à  ces  abstractions  de  peu  d'u- 
sage qu'il  faut  appliquer  le  nom  essentiel  et  univoque  ;  c'est 

l'espèce  qui  est  en  minéralogie  l'abstraction  dominante  et 
usuelle;  c'est  donc  à  elle  qu'il  faut  appliquer  le  nom  uni- 

voque et  d'usage  ;  celui  qui,  associé  à  des  épithètes,  doit  dési- 
gner les  diverses  modifications  de  cette  abstraction. 

Mais  c'est  précisément  parce  qu'il  est  susceptible  d'être  joint 
avec  les  expressions  de  ces  modifications  extrêmement  variées 

et  de  valeur  très-différente ,  qu'il  doit  être  le  plus  simple 
possible ,  c'est-à-dire  univoque. 

Si  on  adopte  cette  première  règle,  et  la  pratique  fait  prompte- 

xnent  connoitre  qu'il  n'est  guère  possible  de  ne  point  l'adm  ettre  : 
on  verra  bientôt  également ,  en  jetant  les  yeux  sur  une  série 

d'espèces  minérales ,  qu'il  n'est  pas  possible  de  trouver  des 
noms  univoques  qui  expriment  clairement  ̂   convenablement ^ 

exactement  et  complètement  en  quoi  une  espèce  diffère  d'une 
autre. 

Sera-ce  uniquement  par  la  forme  P  mais  quel  nom  désignera 
avec  les  qualités  précédentes  toutes  les  sortes  de  rhomboïdes , 

de  prismes,  d'octaëdres,  etc. ,  qui  se  présentent  dans  la  série 
des  espèces? 

Sera-ce  uniquement  par  la  composition  ?  Je  demanderai 
également  quel  nom  pourra  exprimer  convenablement^  exacte^ 
ment  et  complètement  les  différences  quantitatives  ou  de  satu- 

ration qui  distinguent  tous  ces  minerais  composés  de  cbau^, 

d'alumine ,  de  silice  et  de  fer. 

En  supposant  qu'on  trouve  des  noms  univoques  capables 
d'exprimer,  avec  les  conditions  requises,  de  semblables  qua- 

lités, les  minéralogistes,  suivant  l'importance  qu'ils  attribueront 
à  ces  qualités  et  à  leurs  variations,  admettront  ou  rejette- 

ront €ts  noms;  et  si,  pour  les  rendre  agréables  à   tous  let 
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minéralogistes .  on  veut  leur  faire  exprimer  la  réunion  d« 

ces  qualités  fondamentales  ,  il  est  impossible  qu^oo    ne  les 
transforme    pas   en   phrases ,    et   en    phrases  souvent   très-  ̂ 
longues. 

Nous  convenons  qu'il  est  quelques  corps  dont  la  composi- 

tion ess'entieile  est  cependant  assez  simple  pour  être  exprimée 
par  deux  mots;  mais  ces  corps  sont  rares,  et  vouloir  adopter 

pour  ceux-ci  un  principe  de  nomenclature,  différent  de  celui 

qu'on  suit  pour  les  autres,  c'est  jeter  dans  cette  partie  de  la 
science  une  bigarrure  désagréable ,  et  introduire  un  exemple 
dangereux. 

2.**  Il  nous  paroi t  donc  convenable  de  donner  à  toutes  les 
espèces  des  noms  unîvoques,  iasignifians;  or  comme  elles  en  ont 
déjà  presque  toutes ,  il  suffit  de  les  leur  laisser:  et  comme  elles 

en  ont  souvent  plus  d'un  ,  on  n'a  rien  autre  chose  à  faire  que 
de  choisir  celui  qui  a  le  plus  titre  à  cette  préférence.  Or  lo 

premier  de  tous  les  titres,  celui  qui  l'emportera  toujours  sur 

les  autres,  c'est  d'être  le  plus  généralement  admis.  A  son 
défaut  on  doit  choisir  le  nom  qui  est  le  plus  sonore,  le  moinA 

susceptible  d'être  critiqué,  et  par  conséquent  d'être  changé. 
Or,  plus  il  sera  insigniGant.  plus  il  sera  à  l'abri  de  cet 

accident.  On  n'a  qu'à  jeter  un  coup  d'œil  sur  la  liste  des  espèces, 
on  verra  que  celles  qui  ont  éprouvé  le  moins  de  variations 

dans  leur  nomenclature,  sont  aussi  celles  dont  les  noms  n'ex- 
priment rien,  tels  que  quarz,  topaze,  talc,  prehnite,  borax , 

tourmaline,  nitre,  mica,  etc.,  tandis  que  disputant  sur  la 

signification  des  mots  cyanite  ,  sommité  ,  iolithe,  rubis  ,  thaU 
lite,  zéolithe,  on  les  a  successivement  remplacés  par  ceux  de 
sappare,  nepheline.  dicroïte,  spinelle,  stralite  ou  arendalite  , 

mésotype,  qu'on  a  critiqués  à  leur  tour,  et  qu'on  a  voulu 
remplacer  par  les  mots  ou  autrement  significatifs  ou  insignifiana 

de  dislhène ,  de  cordierite ,  d*épidote,  etc. 
Ainsi  je  donnerai  aux  espèces  des  noms  univoqiies,  et  je 

choisirai  toujours  les  plus  généralement  admis.  J'en  ferai  trèa- 

peu  ;  je  n''en  ferois  même  aucun  si  tous  les  minéraux  portoient 
des  noms  qui  pussent  entrer  dans  le  système  général  de  no« 

menclature  que  je  viens  de  présenter,  et  que  j'ai  cru  devoir 
adopter,  car  je  crois  nuisible  à  lasciencede  changer  les  noms, 
a  plus  forte  raison  de  les  changer  sans  moti£i  puissans  et  san^ 
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aucune  autorité  pour  le  faire  j  c'est  une  réserve  rare  dans  ce 
moment.  On  croît  avoir  fait  quelque  chose  quand  on  adonné 

un  nom  à  une  substance,  et  cette  profusion  de  noms,  ap- 
pliquée à  la  même  substance,  est  un  ahus  nuisible  à  la 

•cience,  en  ce  qu'elle  en  rend  l'étude  aussi  pénible  que  fasti* dieuse. 

Plusieurs  causes  ont  introduit  dans  la  minéralogie  ce  fléau 

de  la  mémoire ,  et  ont  jeté  des  entraves  à  l'avancement  de 
cette  sciencel 

Tantôt,  et  c'est  un  des  cas  les  plus  ordinaires ,  les  noms  sont 
donnés  par  ignorance.  Un  voyageur  pressé  de  décrire  ce  qu'il 
a  trouvé,  un  possesseur  de  collections  qui  veut  se  hâter  de 

faire  connoitre  ce  qu'il  ne  connoît  pas  ,  trouvent  des  miné* 

raux  d'un  aspect  nouveau  pour  eux;  ils  en  décrivent,  avec 
des  détails  minutieux,  les  couleurs,  la  texture,  la  dureté, 

même  quelquefois  la  forme  apparente,  toutes  choses  pour  les- 
quelles  il  ne  faut  avoir  que  des  yeux,  et  posséder  la  termi- 

nologie de  la  science,  et  sans  savoir  ni  quelle  est  la  composition 
essentielle  de  ce  minéral ,  ni  quelle  est  la  forme  primitive 
qui  lui  appartient:  ils  en  font  une  espèce,  et  lui  imposent 

un  nom ,  et  c'est  ordinairement  celui  du  lieu  où  on  Fa  trouvé, 

ou  bien,  ce  qui  est  bien  pire ,  celui  d'un  minéralogiste  célèbre 
pourlequelilfalloit  réserver  une  véritable  espèce;  car  souvent 

ces  minéraux ,  si  rapidement  et  si  légèrement  décrits ,  ne  sont 

que  des  variétés  d'une  espèce  connue.  Le  nombre  des  mots 
qui  ont  été  introduits  dans  la  science  de  cette  manière  est 

prodigieux.  Nous  pouvons  citer  comme  exemples  des  espèces 
nominales  que  nous  devons  à  cette  cause ,  la  rhétizite  qui  est 

un  disthène,  la  moroxite  qui  est  un  phosphorite,  les  taran« 
dite  ,  gurofian ,  carinthin ,  mussite ,  zoysite  ,   crocalite ,  ége- 
ran,  fassaïte, botryolite ,  Iherzolite, koupholite, pargasite, elc, 
qui  ne  sont  que  des  variétés  méconnues  de  minéraux  connus. 

Il  est  des  cas  où   l'ignorance  est  beaucoup  plus  excusable, 
c'est  lorsque  le  minéral  se  présente  avec  des  caractères  très-» 
distincts,  mais  alors  le  nom  n'est  pas  tout-à-fait  surabondant, 
et  il  reste  comme  nom  de  variété  principale. 

Tantôt  la  nomenclature  est  changée  dans  le  but  de  rendrf 
les  noms  plus  exacts,  plus  parfaits. 

Si  c'est  aux  naturalistes  peu  exercés  ou  à  ceux  qui  attadieUt 
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peu  d'importance  à  la  subordination  des  caractères,  et  àladétcF'r 
mination  précise  des  espèces  que  Ton  doit  Pabondante  émissîcm 

des  espèces  nominales  que  nous  venons  de  signaler,  c'est  au  con-* 
traire  souvent  aux  maîtres  de  U  science,  à  ceux  qui  veulent 

la  perfectionner  dans  toutes  ses  parties,  que  Ton  doit  les  noms 
nouveaux  introduits  comme  étant  meilleurs  que  les  anciens: 

tantôt  ils  tirent  leur  origine  de  ce  qu'on  n'a  pas  trouvé  que  les 
premiers  noms  eussent  une  signification  exacte.  Tels  sont  les 

changemens  de  sappare  en  disthène ,  de  grenatite  en  stauro- 
tide,  de  smaragdile  en  diallage,  de  leucite  en  amphigène/de 

thallite  en  épidote,  etc.  Tantôt  ils  résultent  de  l'uniformité 

qu'on  a  voulu  introduire  dans  la  nomenclature,  soit  sous  le 
rapport  de  la  langue  à  y  employer,  soit  sous  celui  de  la  com^ 
position  générale  des  noms.  Telles  sont  les  causes  des  change- 

mens âe  feitstein  en  éléolîthe,  de  pechstein  en  retinite,  etc. 
Nous  nous  rendrons  coupables  de  quelques  innovations  de  ce 

genre .  si  toutefois  celles-ci  doivent  aussi  être  regardées  comme 

une  faute,  car,  pour  diminuer  autant  qu'il  est  possible  le 
nombre  des  noms  significatifs,  nous  donnerons  les  noms  uni^ 
voqucs  de  brucite ,  de  gîobertite ,  de  boracite, de  karsteniteaux 
magnésies  hydratée,  carbonatée  etboratée,  à  la  chaux  sulfatée 

sans  eau,  etc. ,  et  encore  ces  deux  derniers  ne  viennent-ils  pas 

de  nous,  mais  de  savans  d'une  plus  grande  autorité. 

Les  motifs  que  nous  venons  d'exposer  sont  les  causes  prin- 
cipales de  la  multiplication  des  noms;  on  pourroit  en  ajouter 

quelques  autres  bien  moins  excusables,  car ,  dans  certains  cas, 

ces  changemens  sont  dus  k  la  seule  volonté  des  maîtres  de 

la  science,  qui  usent  un  peu  trop  arbitrairement  de  la  pré- 

pondérance qu'ils  doivent  à  leurs  utiles  travaux.  Quelquefois 
aussi  des  minéralogistes  qui  n'ont  encore  acquis  aucune  auto- 

rité par  des  travaux  remarquables,  veulent  agir  comme  les 

maîtres,  et  se  permettent  de  changer  les  noms  :  ils  étayent  or- 
dinairement ce  changement  du  nom  de  quelques  savans,  aux- 

quels ils  dédient  une  espèce  qu'un  autre  a  découverte,  qu'un 

autre  a  décrite  géométriquement ,  qu'un  autre  a  analysée,  etc., 
enfin  qu'il  a  réellement  fait  connoître,  et  que  lui  seulavoit  le 
droit  de  nommer.  Comme  notre  intention  est  seulement  de 

blâmer  le  principe  ,  nous  nous  abstenons  ici  de  donner 
dci  exemples. 
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En  exeluant  Içs  dësignatioas  significatives  comme  noms, 

nous  sommes  loin  de  les  exclure  tout-à-fait  des  tableaux  et 

du  système  de  minéralogie.  Nous  croyons  au  contraire  les  douer 

déplus  d'exactitude  et  de  plus  d'utilité  en  les  employant  comme 
phrase  caractéristique ,  car  nous  pouvons  alors  leur  doiiper 
tout  le  développement  que  cette  exactitude  exige;  les  modifier 
et  les  changer  sans  inconvénient,  suivant  les  progrès  que  la 
science  fera,  et  les  changemens  que  ces  prx>grès  apporteront 
À  la  connoissance  des  espèces.  Le  nom,  au  contraire,  restera 

fixe,  il  désignera  toujours  et  sans  équivoque  par  son  inamovi* 

bilité,  le  corps  dont  on  a  voulu  parler,  et ,  comme  il  n'exprime 
rien ,  il  n'exprimera  jamais  d'erreur ,  ce  qui  arrive  à  presque 
tous  les  noms  significatifs  au  bout  d'un  certain  temps. 

J'ai  souvent  préféré  des  noms  substantifs  aux  noms  adjectifs 
pour  nommer  les  variétés ,  et  même  les  variéiés  de  couleur. 

J'y  trouve  l'avantage  de  consacrer  des  noms  triviaux  générale- 
ment adoptés  ;  de  permettre  d'employer  ces  noms  dans  le  cou- 

rant du  discours,  sans  être  obligé  de  joindre  perpétuellement 

deux  mots;  de  ne  point  spécifier  d'une  manière  très-précise, 
comme  le  feroient  des  noms  adjectifs ,  la  composition,  la  dureté, 
la  texture  ou  les  couleurs  qui  peuvent  varier  même  dans  une 
variété,  sans  cependant  que  cette  variété  change  de  valeur  ou 
de  rang. 

Je  dirai  donc  quarz  améthyste  au  lieu  de  quarz  violet;  quarz 
sinople  au  lieu  de  quarz  rouge  y  car  II  y  a  du  quarz  rouge  qui 

n'est  pas  du  sinople. 
Je  dirai  ouivre  malachite  au  lieu  de  cuivre  carbonate  vert; 

cuivre  azuré ,  au  lieu  de  cuivre  carbonate  bleu ,  etc. 

La  plupart  dei  noms  d'espèces,  dont  je  me  servirai,  sont 
empruntés  d'Hat'y,  auquel  la  minéralogie  est  redevable  de  la 
détermination  piécise  des  espèces  qu'on  peut  établir  dans  cette 
science.  Les  nons  àts  sous-espèces,  des  variétés,  des  sous^ 

variétés,  sont  ceux  que  Werner  ou  ses  élèves  ont  donnés  sou- 

vent comme  nons  d'espèce.  Je  trouve  dans  cette  marche  l'a- 

vantage d'emplok^er  et  de  faire  concorder  les  deux  nomencla* 
turele  plus  géniralement  adoptées,  de  multiplier  les  noms 
simples,  et  de  nndre  par  ce  moyen  les  descriptions  géolo* 

giques  plus  coures,  plus  faciles  et  plus  claires. 
On  vi^f^  rap]lIcation  de  ces  principes  dans  le  tableau  dei^ 
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espèces  minérales  qne  nous  alloiis  donner  (Vojez  le  tablemn 

dont  le  commencement  est  à  la  page  ci-contre)  k  I*  suite  de 

cet  article,  et  qni  complète  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  pre- 

mière considération,  a  celle  qui  constitue  la  minéralogiescien* 
tifique. 



TABLEAU 

MÉTHODIQUE  ET  CARACTÉRISTIQUE 

PES  PRINCIPALES  ESPÈCES  MINÉRALES, 

Jjes  corps  inorganiques  qui  entrant  dans  la  composition  de  la  croûtf 

cxtërieui'e  de  U  terre  peuvent  être  d* abord  sépares  en  dbux  sérIes. 

La  Première  série  renferme  tous  les  corps  inorga-* 

niques  naturels  homogènes  ou  d^apparence  homogène, 
Ce  sont  les  miNÉnAux  simples  et  les  roches  homogènes. 

La  Deuxième  seriis  renferme  les  masses  minérales 

résultant  de  Tassociation  en  proportions  à  peu  près  dé« 

terminables  des  minéraux  simples.  Ce  sont  les  roches 
VOMPOSÉES  ou  HÉTÉROGÈNESn 

PREMIERE  SÉRIE, 

On  peut  y  établir  trois  divisions, 

V*  division.  -^  Minéraux  dont  les  molécules  de  premiei» 
ordre  ne  sont  composées  que  de  deux  élémens. 

!!•  DIVISION,  — '  Minéraux  dont  les  molécules  dp  premief 
ordre  sont  composées  de  plus  de  deux  élémens. 

ÏIP  pi  VISION.  —  Minéraux*en  masses,  ou  roches  hp» 

mogènes, 
I  \ 
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PREMIÈRE  DIVISION. 

Minéraux  dont  les  molécules ,  ou  atomes  de  premier 
ordre,  ne  sont  composés  que  de  deux  élémens, 

d*après  le  principe  de  la  composition  inoi^anique. 
(Berzelius.) 

Cette  division  est  partagée  en  trois  classes. 

CLASSE  I.  —  LES  métalloïdes.  (  Be&z.  ) 

Corps  électro-négatifs,  ne  jouant  jamais  le  rôle  de  base  avec  lei 
corps  des  autres  classes. 

Formant  des  gaz  permanens  avec  quelques-uns  d'entre  eu. 
N'ajant  que  de  foibles  rapports  avec  les  métaux. 

CLASSE  II.  —  LES  MÉTAUX  HÉTÉROPSIDES 

(  au  dont  les  ooàdes  forment  les  tenus  et  les  alcalis  )• 

Corps  électro-positife. 
Ne  formant  de  gaz  permanens  avec  aucun  corps. 
Oxides  non  réductibles  par  le  charbon. 

Décomposant  l'eau  à  la  température  ordinaire. 

CLASSE  III.  —  LES   MÉTAUX  AUTOPSIDES 

(  011  métaux  proprement  dits). 

Corps  électro-positife  et  électro-négatifs. 
He  formant  de  gaz  permanens  avec  aucun  corps. 
Oxides  réductibles  par  le  charbon. 

Par£ûtement  opaques  à  Pépaisseur  de  ̂   te  millimètre. 
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CLASSE  I.  LES  métalloïdes. 

oRDBBi.— MET.  GAZEUX. 

mre  Chlore. 

le  muriatique .     z=:  A.  hydrochlorique. 

Hydrogène, 
=:  Hydr.  oxidé. 

iré.  =r  Hydr.  sulfuré. 

RE  II.  —  MET.  SOLIDES ,  FUSIBLES ,  VOLATILS. 

Soufre. 
f. 

Jaune.  •—  Odeur  particulière  par  combustion. 
Grist.  dérivant  d*un  octaèdre  rhoniboïdal  à  trian* 

gles  scalènes;  incid.  de  P  sur  P  106*  3o'  — 
DePsurP'  143026'. 

Pes.  sp.  1,8  à  a.  —  Réfr.  D. 

le  sulfureux; =  S\ 
Gazeux ,  odorant ,  etc. 

le  sulfurique.       =:  S'  +  Aq. 
Liquide ,  etc. 

Sélénium- 
aïrite  (i). =z:  Sel.  cupro-argentifère.  —  2  Cu  Se  -|- 

AgSe». 
Brillant  métallique.  —  Mou.  —  Fusible  avec 

odeur  de  rayes. 

Ce  minerai  seroit  plus  exactement  placé  au  cuiyre.  On  ne  Ta  mis  ici 
ar  exception  transitoire* 



Arsenic. 
natif. 

Volatil  ayec  odeur  d'ail.  —  Pes»  8p.  &,jt 
Goideur  noire,  éclat  métallique. 

Héalgar»  =:  Ars.  bisulfure  rouge.  —  As  S\ 
Couleur  rouge  orangée»  —  Volatil |  etc. 

Crist.  prism.  dérivant  d'un  prisme  rhomboidal 
oblique.  —  Incid.  de  M  sur  M  7a»  18'.  — DeP 
sur  H  114*6'.  —  Pes.  sp.  3,6. 

Orpiment.  =  Ars.  trisulfuré  jaune.  —  As  S'.     ̂   ̂  
Jaune  d*or.  —  volatil. 
Sti'uct.  laminaire  dans  un  sens.  —Pes.  sp.  3,4^ 

blanc.  =:  Ar.s.  oxidé,  ou  acide  arsénieux. —  As^ 
Crist.  dérivant  de  Toctaèdre  régulier»  —  Blanc* 

— Volatil  avec  odeur  d*ail, — Pes.  sp.  4» 

Tellure, 

natif. 
Eclat  métallique.  —  Blanc* 
Structure  laminaire.  —  Crist.  octaèdre  régulier* 

graphique.  =  TelL   auro -  argentifère.  —  Ag  T*+ 

3AuTe6. 
Crist.  dérivant  d*un  prisme  droit  rectangulaire? 
—  Blanc.  — Pes.  sp.  5,8. 

feuUleté.  =  Tell,  auro  - plombifère.  —  AgT*  + 
aPbT*  +  3AuTe3. 

Gris  de  plomb. — Structure  laminaire. — Flexible* 
Pes.  sp.  7  à  9. 

ORDRE  m.  —  MET.  SOLIDES,  INFUSIBLES ^  FIXES* 

Carbone. 

Diamant.  ziz  C.  natif. 
Le  plus  dur  des  corps. 

Crist.    dérivant  d'un  octaèdre  régulier.  —  CIh 
vage  parfait  égal. 

Eelat  vif.  —Pes.  sp*  3^5. 
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cide  carbonique,  '  £=  C*. Gazeux  y  plus  pesant  queTair^  ete. 

Bore. 

cide  borique.  =  B*. 
Solide.  —  Ecailles  nacrées.  —  Fusible ,  etc. 

*?• 

Silicium» 
uarz. 

£ês  anhydres. 

Hyalin. 

Grès. 

Agate. 

Silex. 

J»spe. 

^  Les  aquifires. 

Hjalite. 

Girasol. 

Opale. 
Résinite* 

MéniUte. 

s=:  Acide  silicique  ou  silice.  •—  Si'. 
Ciistaux  prismatiques  et  pyramidaux  dëriTant 

d*un  rhomboïde  obtus  de 94^  '/..-«-Cliyage  égal, 

imparfait. 
Réfraction  D. 

Aspect,  texture  et  cassure  vitreux.  — -  Raye  le 
Terre.  Pes.  sp.  3,6. 

Texture  grenue. 

Texture  compacte. — Pâte  fine.— Cassure  cireuse, 
translucide.  —  Couleurs  vives. 

Texture  compacte.  —  Pâte  grosse —  Cassure  con- 
choïde ,  écaiileuse*  —  Translucide* — Couleurs 
ternes. 

Texture  compacte.  —  Pâte  fine,  opaque.  — Cou- 
leurs vives. 

=  S.eteaudeo^oAào,ii* 

Texture  vitro-résineuse. — Dur.  infér.  auquan* 
Pes.  Sp.  a  à  2,4* 

Transparent. 

Translucide.  — Laiteux.  —  Reflets  rougeâtres. 

Translucide.  —  Laiteux.  —  Reflets  irisés. 

Presque  opaque.  •—  Couleurs  variées. 

Presque  opaque.  •»  Rrnn. 
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ciASSE  II.  LES  MÉTAUX  HÉYÉROPSÎDËS; 

\ 

ORDRE  I.  —  A.  OXIDES  INSOLUBLES: 

Genre  Zirconium . 

Zircon. 

Jargon. 

Hyacinthe. 

z=z  Zircone  silicatée.  —  Zr  Si  *. 
Crist.  prismat.  déiiy.  d'un  prisme  à  base  Carrée 
ou  dVn  octaèdre  à  triangles  isocèles.  —  Dur.  sap« 

au  quarz.  —  Pes.  sp.  4,4*  —  Réfr.  D. 

Limpide ,  brunâtre ,  verdâtre ,  etc. 

Rouge  orangé ,  etc. 

Aluminium. 
Corindon. 

Télésie. 

adamantin. 

£méril. 

Dîaspore. 

Websterite. 

Wavellite. 

Câlaïte. 

:= Aluminium  oxidé  ou  alumine. — ^APouA. 
Crist.  rhomboïdaux,  prismatiques  ou  dodécaèdres 

bipyraniidaux ,  dérivant  d'un  rhomboïde  aigu 
de  80  <*  V*  •  —  Clivage  parfait,  égal,  quelquefois 
des  joints  perpendiculaires  à  Taxe. 

Dur.  sup.  à  celle  de  toutes  les  pierres. — P.  sp.  4,5. 
Infusible.  —  Couleurs  variées  vives. 

Hyalin.  —  Couleurs  vives.  — •  Clivage  conduisant 
au  prisme. 

Chatoyant.  —  Couleurs  ternes.  — Clivage  condui- 
sa'ht  au  rhomboïde. 

Texture  granulaire. 

=  Alumine  hydratée?  —  Eau  17. 
Au  feu  pétille. 

=Al.sous-sulfatée-hydratée. — Eau4oà45« 
Poussière  cristalline. 
Couleur  blanc  mate. 

=Al.phosphatée-hydratée.— A*P^+4Aq. 
Dur.  super,  au  quarz.  —  Pes.  sp.  2,7. 
Structure  fibreuse. 

=  Al.  hydratée  phosphatée.  — Eau  18. 
Dur.  supérieure  au  phosphorite.  —  Pes.  sp.  3- 
Couleur  bleuâtre  inaltérable  parles  acides. 

\ 



MIN 

Topaze. 

Pinite. 

Disthène. 

Népheline. 

Triclasite* 

Staurotide. 

Grenat. 

Almandin. 

l^yrope. 

Grossulaire. 

^ji 

3i. 

=  Al.  fluo-silicatée.  ~  A*  FI.  +  3  A  S. 
Crist.  prismat.  dérîv.  d*un  octaèdre  rectangulaire 

ou  d*un  prisine  droit  rhoraboïdal  de  124  d  34  r^ 
Clivage  perpendiculaire  à  l'axe,  très-net. 
Electrisable  par  frottement  et  chaleur. 
Dureté  supérieure  au  quarz.  —  Pes.  sp.  3,5. 

i=  Al.  sous-sîlicatée.  —  A*S. 

Crist.  prismat.  dériv.  d'un  prisme  hexaèdre  régii* 
lier.  —  Poussière  onctueuse.  —  Pes.  sp.  2,92. 

r=  Al.  sîlicatêe. 

Crist.  prism.  dériv.  d'un  prisme  oblique  à  base 
presque  rhomboïdale  de  106^  envirob. 

Double  dureté.  —  Pes.  sp.  3,5. 

=  Al.  silicatée  —  AS. 

Crist.  dérivant  d'un  prisme  hexaèdre  réguliei* 
très-court.  — -  Dur.  super,  à  celle  du  verre.  — 

Un  peu  fusible.  —  Pes.  sp.  3,3. 

c=:  Al.  «îlîcatée.  —  A  S  *  +  Aq. 
Crist.  dériv.  d'un  prisme  rhomboïdal  oblique  de 

109  Vv  envir. —  Dur.  super,  à  celle  du  phos- 
phorite. — Pes.  sp.  2,6. 

=  Al.  et  fer  silicates.  —  6  A*  S  +  f  2  S. 
Crist.  dérivant  d'un  prisme  à  base  rhomboïdale 

de  129**  Va- — Cristaux  souvent  croisés. — Duu 
super,  au  quarz.  —  Pes.  sp.  3,3. 

=3  Al. ,  fer  9  etc.  silicates. 
Crist.  dérivant  d'un  dodécaèdre  rhomboïdal.  — 

Dur.  sup.  à  celle  du  quarz.  — Pes.  sp.  3,5  à 4. 
—  Essentiellement  coloré.  — Couleurs  variées, 

le  rouge  brun  dominant. 

s=  Grenat  alumineux.  —  AS  -f-  f  S. 

Rouge  violet.  — <  Fusible. 

r=:Gr.  magnésien  .—2  A  S + M  S  *.  +  3  F  S. 
Rouge  de  feu.  —  Presque  infusible. 

=:  Gr.  calcaire. — A  S  •+-  3  C  S  +  f  S. 
Couleurs  très-yariées. 

i8 
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GaliUiBÎte 

tourmaline. 

Sdiorl. 

MIN 

= Gr.  manganésié.— 2  AS  4-f  S'-f  âiDg  Si 
Gmleur  Yiolâtre. 

rs  Al.  silicatée,  etc. 

Crist*  prism.  dëriv.  d*un  rhomboïde  obtus  d« 
i^à  y,.  -^Cliyage  imparfait.  — Eclat  TitreiH. 
—  Pyro-électrique.  — Dur.  sup.  au  c{uarz. 

Pes.  sp.  3. 

=3  AL,  potasse  et  fer  siUcatés. *» 
5AS  +  KS  +  fS. 

Noir*  •—  Prismes  cannelés. 

Brésilienae. 

Rubcllite. 

CoUyrite. 

=3  Al.,  chaux  et  fer  silicates. — 18  A  S  -|- 
CS  +  2fS. 

Verdâtre. 
« 

z=  AL ,  soude  et  manganèse  silicates.  — 

9AS  +  NS. 
Violàtre  et  rougeâtre.  •—  Infusible. 

^  Al.  sôus-silicatée ,  eau  et  mélanges.  -• A'S  +  ôAq. 
Texture  terreuse , homogène,  translucide^ tendre. 

Yttrium. 
Gadolinite. = Yttria  sîlicatée.  —  Y  Sce  2  S  +  f*  S. 

Texture  vitreuse. — Eclat  résineux..  —Dur.  sup. 
au  quarz.  —  Pes.  sp.  4<  — Rougissant  au  feu.— • 
G>uleur  noire. 

Glucium. 

BéryL =  Glucyne  et  alumine  sur*silicatées.  -*• 

GS*+  aAS*. 
Grist.  prism.  dériv.  d'un  pnsmekgia&dre  régidier . 
—  Clivage  incomplet ,  imparfait,  pai  lilHi  aux 
pans.  —  Dur.  sup.  au  quarz. — Pes.  sp.  a^T^.— 
Cassure  transversale  vitreuse. 

Vtjti  d*eau,  coloré  par  le  fer. 

Vert  pat,  coloré  par  le  chrome. 

'\ 



MtK 
Êada$â. 

irl 

imz  G.  et  alumine  silicatées. — Gr  S  -f  ft  A  S» 
Crist.  prism.  dériv.  d*un  prisme  droit  à  base  reo^ 

tangulaire.  —  QUrage  incomplet  parallèle^ 
Taxe,  facile  et  parfait.  —  Pes.  Sp.  3. 

ORDRE  II.  — À  OXID£S  UN  PEU  SOLUBLES- 

Magnésium; 

Ëpsômite; 

Brucite; 

Boracite; 

Giobertîtéi 

Magnésite. 

Condrodite; 

ïalCk 

Umiiiaire; 
Stéatite. 

=:  Magnésie  sulfatée,  -s-  M  S  ̂  +  5  Aq» 
Crist.  prism.  dériv.  d*iin  prisme  droit  à  basé 

carrée.  —  Trè9'$oluble,  U-és-sapide.  —  S«T0vr amère. 

=  M.  hydratée.  —  M  Aq. 
Translucide.  '— •  Structure  laminaire.  — *  £clal 

nacré.  —  Pes.  sp.  a,  1 3. 

sS  M.  ijoratée,  -^  M  g  B  ♦; 

Crist.  dériv.  du  cube.  —  Plus  dur  que  l'acier.  -^ 
Pyro-élfictriqup.  —  Pes.  sp.  2,7. 

:=  M.  carbonatée.  — M  g  C  *. 
Texture  terreuse.  — Effervescente.  — Infusible  i 

—  Se  IramoUit  dans  l'eau.  —  Pes.  sp.  a,45. 

=  M.  silicatée  et  eau.  —  M  S'  +  5  Aqw 
Aspect  terreux.  —  Infusible.  —  Solide;  —  Se  ra- 

mollit dans  Teau. 

c=  M.  ôîlicatéci  —  M  S. 

Syst.  crist.  conduisant  à  un  prisme  rectangulaîi^ 

obLoDg.  —  Structure  laminaire. — Raye  le  verre. 
-^  Très-difficile  à  fondre. 

=  M.  trisilicatée  et  eau.  —  2  M  S  ̂  +  Aq; 

Syst.  crist.  conduisant  à  un  prisme  droit  à  basé 
rhomboïdale. —  Pes.  sp.  a,8.— Poussière  douce 

«t  s?von»euse.  — r  Fusible; 

ié. 



Ghlorite. 

Pëndot. 

Chrysolithe. 
Olivîne. 

Diallage. 

Hyperstènc. 

Gordierite. 

Spinelle. 

Rubis. 

Pléona5te. 

MIN 

=:  M.  fer,  alum.  et  potasse  silicates.  -^ 
Texture  écailleuse  ou  terreuse.  —  Tendre.  — 
Poussière  onctueuse.  —  Fusible.  —  Couleur 
yerdàtre. 

=  M.  et  fer  silicates,  —  4  M  S  +  f  S. 

Crist.  prism.  dériv.  d'un  prisme  droit  à  base  rec- 
tangulaire. —  Clivage  impaifait.  —  Cassure 

conchoïde.  —  Eclat  vitreux.  —  Pes.  sp.  3^.  — 
Raye  le  verre.  —  Réfr.  D. 

=  M.  et  fer  bisilicatés.  —  3  M  S*  +  f  S  *. 
Lames  rhomboïdales  brillantes  sur  les  bases, 

ternes  sur  les  bords ,  conduisant  à  un  prisme 

oblique  rectangulaire.  — Pes.  sp.  3. — Fusible. 
—  Rayée  par  le  verre. 

=  M.  et  fer  bisilicatés.  — MS*+FS'. 
Struct.  laminaire- conduisant  par  clivage  parfait, 

mais  incomplet ,  à  un  prisme  droit  rhomboïdal 

de  gS^.  —  Pes.  sp.  3,4>  — Plus  dur  que  le  verre. 

zsM.,  alum.  et  fer  silicates. 

Crist.  dérivant  d'un  prisme  hexaèdre  régulier.  — 
Pes.  sp.  2,5. 

Dur.  —  Aspect  vitreux.  —  Dichroïsme  très-sen- 
sible. —  Un  peu  fusible. 

rz:  M.  aluminatée.  —  M  A^. 

Crist.  dér.  d*un  octaèdre  régulier. — Pes.  sp.  3,7. 
Dur.  sup.  au  quarz.  — Infusible. 

Rouge  par  Tacide  chromique. 

Rleuâtre ,  noirâtre  ou  violàtre  par  Toxide  de  fer. 

Calcium. 
Karstenite. =  Chaux  sulfatée.  ~  Ca  S  ̂. 

Syst.  crist.  dériv.  d'un  prisme  droit  à  base  rec- 
tangulaire. —  Pes.  sp.  3. 

Raye  le  gypse.  —  Ne  blanchit  pas  par  le  feu. 



MIN 

Gypse. 

Phdsphorite. 

Apatite. 
Chrysolite. 
terreox. 

Fluoré. 

Calcaire. 
rhomboïdal. 

spaUiique. 
saccaroïde. 

concrétionnë. 

compacte. 
craie. 

grossier. 

brunissant. 

Etc. 

Arragonite. 

^77 

=z:  C.  sulfatée  et  eau.  —  Ca  S  3  -|-  a  Aq. 
Crist.  prism.  comprimés  dérivant  d'un  prisme 

droit  à  base  parallélogramme  de  1 13  <>. — Clivage 
complet  y  parfait  dans  un  sens ,  imparfait  dans 
l'autre.  —  Pes.  sp.  2,3. 

Tendre.  —  Blanchit  par  le  feu. 

=  C.  phosphatée.  —  Ca  '  P  ̂, 
Crist.  dériv.  d'un  prisme  hexaèdre  régulier.  — • 

Cliv.  incomplet  parallèle  aux  pans. — Pes.  sp.  3« 
Raye  le  calcaire. 

s=C.fluatée.— CaF. 

Crist.  dér.  d'un  octaèdre  régulier.  -^Clivage  com- 
plet parfait.  —  Pes.  sp.  3. 

Raye  le  calcaire. 

n:  C.  carbonatée.  —  Ca  C?. 

Crist.  rhomboïdaux,  prismatiques,  dodécaèdres, 

bipyramidaux  à  triangles  scalènes  et  à  triangles 

isocèles,  dériv.  d'un  rhomboïde  de  io5<^  */,. 
Clivage  complet,  facile ,  parfait. — Pes.  sp.  3,7.  — 

Réfr.  D. 

Effervescence  avec  l'acide  nitrique. 

=  Manganésifère. 

!=3  C.  carbonatée.  —  Ca  C*. 
Crist.  prism.  ou  dodécaèdres  -  pyramidaux ,  dé- 

rivant d'un  octaèdre  rectangulaire.  —  Clivage 

incomplet,  parallèle  aux  pans  d'un  pri^ne rhomboïdal.  —  Cassure  raboteuse. 

Raye  le  calcaire.  —  Pes.  sp.  2,9.  —  Réfr,  D, 
effervescence  nvec  Tacide  nitrique^ 



9j9 

P'olomie, 

Patholîtç. 

Pharmacolite? 

(Schëlite. 

3phène, 

WoUastonîte, 

Anorthite. 

Crammatite. 

MIN 

srî  C.  et  tnagnésie  carbonatées.  —  Ga  O 

Crist.  rh'omboïdaux  dérivant  d'un  rhomboïde  d^ 
|o6  4  i5'.  —  Clivage  complet  parfait.  — r 
Pes.  sp.  2,9. — Raye  le  calcaire. 

Effervescence  lente  avec  Facide  nitrique. 

=  C.  borQ-silicatée.—  >  Ça  IB  4  +?  Ca  Si* 
+  Aq. 

Crast.  dériv.  d^un  prisme  droit  à  base  romboïdale 
de  i09<i  7»î  —  Clivage  nul.  —  ïUyç  le  fluor^ 

Pes.  sp.  3. 

=  C.  arseniatée.  —  Ca  As  5  -}-  6  A<I? 
Qdcur  d^ail  par  le  feu. 

Ci  G.  schélatée.  —  Ga  W I. 

Crist.  octaèdres  dérivant  d'un  octaèdre  aîga  \ 
triangles  isocèles  de  1 3o  <>  2q  '  h.  —  Pes.  sp.  <{• 

Jaunit  dans  Tacide  nitrique. 

=  G.  silico-titartiatée. 

Cristaux  tabulaires  dérivant  d'un  octaèdre  rhom? 
boïdal  de  iBi^  i6'  h.  ou  d'un  prisme  rhom* 
boidal  oblique  de  i33  d  3p  '  phil,  —  Pes.  sp.  3,5. 
—  Raye  le  calcaire. 

==  G.  bisiliçatée.  —  G  S  ̂. 
Structure  laminaire.  —  Clivage  conduisant  à  nu 

octaèdre  triangulaire  de  92  d  i8'  et  iSq*^  4^« 
Dur.  sup.  à  celle  du  phosphorite.  —  Pes.  sp.  3,8. 

sa  G.  alumine  et  magnésie  isilicatées*  — 
aGS  +  8AS  +  MS. 

Crist.  prism.  inclinés  dériv.  diin  ps^rallélipipède 

obliquangle  de  117,  iit  et  94 ̂   env.  — 
Pes.  sp.  2,7.  —  Peu  fusible.  -*-  Entièrem. 
décomp.  par  Tacide  muriatique  concentré* 

=  G.  et  magnésie  sursilicatées. —  C  S  '  + 

3  M  S*. 
Crist.  prism.  dériv.  d'un  prisme  oblique  rhom- 

boïdal  de  1 24  <>  3o  ' . — Clivage  parallèle  aux  pant* 
—  Dur.  sup.  au  verre.  —  Pes.  sp.  3,5. 

Couleur  blanche,  grise  ou  vert  pur. 



TÎtreuse. 

Actinote. 

Asbeste. 

Amphibole. 

Pargasite. 

Schorlique. 

Pyroxène. 

Diopside. 
Sahlite. 

Fassaïte. 

Coccolite. 

Augite. 

MIN  «79 
Roide.  —  Eclats  vitreux. 

Prismes  alongës ,  rarement  termines.  — Éclat  yi* 
treux.  —  Oxide  de  chrome. 

Filamens  flexibles.  ^ 

=  C.  magn.,  alumine  et  fersursilicatës.— - 

Crist.  prism.  dériv.  d*un  prisme  rhomboïdal  de 
124^30  '. — Clivage  parallèle  aux  pans ,  parfiût. 
—  Dur.  sup^.  au  verre.  —  Pes.  sp.  3,5. 

Couleur  noire  ou  verdâtre. 

Prismes  courts,  à  acwamets  composés,  gris  on  noir. I 

Prismes  moyens  i^  sommets  composés,  noir  et 
vert  foncé.' 

* 

=  C.  et  magn.  bisilicatées.  —  C  S«-|-ll  S^ 
Crist.  prism.  à  arête  terminale  inclinée  sur  Vste, 

dériv.  d*un  prisme  oblique  à  base  rhomboïdile 
de  87  ̂  ■/»  environ.  —  Clivage  peu  net*  — Pes.  sp.  3,3. 

Dur.  sup.  à  celle  de  ramphibole.  — Béfr.D^ 

Eclat  vitreux.  —  Crist.  longs ,  blancs  et  verdàtres, 

Struct.  très-laminaire.  —  Blanc  ou  vert  pâle. 

Texture  et  éclats  presque  vitreux.  "^  Vert  foBoé« 

Texture  granulaire.  —  Verdâtre. 

=  C. ,  magnésie  et  fer  bisilicatés,  —  C  S  • 

Syst.  cristallin  du  pyroxène.  ' 
Noir  ou  vert  très4bncé.  —  Texture  presque  vi-* 

treuse. •—  Crist.  courts.  —Volcanique, 

(1)  Cette  formule  est  celle  qui  a  été  donnée  par  M,  Bonsdorf.  Les  lettres  JH 
et  f  mises  Tune  au-dessous  de  Tautre  indiquent  que  le  fer  et  la  magnésie 

peuvent  se  suppléer,  et  Tx  mis  en  exposant d'A  que  lalumine  est  en  propor^ tlOQ  i»déterminée« 
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Epidote. 

Thallite. 

Zoysite. 

Wernerite. 

Paranthine. 

Prehnite, 

Ghabasie. 

Stilbite, 

Laumonite, 

Cymophane. 

MIN 

=  C.  et  alumine  siliçatées.--  C  S+a  A  S. 
Crist.  prism.  dériv.  d'un  prisme  droit  à  base  pa- 

rallélogramme obliquangle  de  114^'/,, — Pes.  sp.  3,4. 

Raye  le  verre.  —  Fusible. 
Crist.  prism.  subvitreux.  — Verdâtres. 

Crist.  engagés ,  laminaires.  —  Grisâtres. 

snC.  et  alumine  silicatées  ferrifères.— C  S 

+  3AS. 
Crist.  dériv.  d*un  prisme  droit  à  base  carrée.— 

Texture  compacte. 

Pes.  sp.  3,7.  —  Couleur  verdâtre. 

z?  C.  et  alumine  silicatées. 

Crist.  prism.  dér.  d*un  prisme  droit  à  base  carrée. 
Struct.  lamln.  — >-  Couleur  verdâtre  ou  nulle.  — 

Eclat  nacré  ou  vitreux.  —  Pes.  sp.  3. 

c=  C.  et  alumine  silicatées  et  eau.  — *  3  C  S 

+  9AS  +  Aq. 
Crist.  flabelliformcs  dérivant  d*un  prisme  droit 

rhomboi'dal  de  102^4^^- 
Pes.  sp.  2,7.' — Fusible  avec  bouillonnement. 

z=  C.  et  alumine  sursilicatécs  et  eau.  — « 

CS3+3AS*+6Aq. 
Crist.  dériv.  d'un  rhomboïde  voisin  du  cube  de 

93  à  Yj,.  — Pes.  sp.  2,7.  — Fusible. 

=  C.  et  alumine  trisilicatées  et  eau.  — 

CS3+3AS3  +  6Aq. 
Crist.  tabulaires,  flabelliformcs ,  nacrés ,  dérivant 

d'un  prisme  droit  rectangulaire.  — Pes.  sp,  2,5. 
Fusible  avec  boursoufïlement.        r 

tzsC.  et  alumine  bisilicatées  et  eau. — 

CS*+4  AS*+6Aq. 
Crist.  dériv.  d'un  octaèdre  rectangulaire  de  98, 

12  et  1 17  ̂.  —  Pes.  sp.  2,2.  —  Friable. 

=  C.  et  alum.  soussilicatées.  —  C*S  + 

18  A*S. 
Crist.  prism.  dériv.  d'un  prisme  droit  rectangu- 

laire. —  Pes.  sp.  3,8. 
Dureté  supérieure  à  celle  de  la  topaze* 



MIN 
28t 

Idocrase. 

Essonîte. 

Axinite. 

Ânthophyllite. 

Gehlenite, 

=  C. ,  alumln.  et  fer  silicates,  —  6  C  S  -|- 
5AS+.FS. 

Crist.  prism.  dérivant  d*un  prisme  droit  k  baae 
carrée.  —  Texture  compacte.  —  Eclat  vitreux 
vif.  — Pes.  sp.  3,4- 

Dureté  supérieure  au  quavz. 
Couleur  vert  olivâtre  ou  jaunâtre. 

==  C,  alumine  et  fer  silicates,  -—  8  C  S 
+  8AS  +  FS. 

Crist.  dériv.  d*un  prisme  droit  à  base  rhomboïdale 
de  102  d  4^  '.  —  Pes.  sp.  3,6. 

Fusible.  • —  Dureté  super,  au  quarz.  • —  Couleur 
jaune  orangé. 

=  C,  fer  et  alumine  bisilicatés. —  C  S*  -|- 
FS*  +  6AS\ 

Crist.  tabul.  h  biseaux  unilatéraux  tranchans, 

dérivant  d'un  prisme  droit  à  base  parallélo- 
gramme obliquanglc  de  loi  d  %.  —  Pes.  sp.  a,a. 

Fusible.  —  Dur.  infér.  au  quarz.  —  Texture  et 
éclat  vitreux. 

=2  C. ,  alumine  et  fer  silicates.  —  a  C  S+ 

4AS  +  FS. 
Crist.  prism.  alongcs  dérivant  d'un  prisme  droît 

rhomboïdal  de  73^  44  '  •  —  Clivage  parallèle  aux 
pans,  facile  et  parfait.  — Pes.  sp.  3. 

Dur.  sup.  au  verre. — Infusible. 

nzî  C. ,  alumine  et  fer  silicates. 

Crist.  dériv.  d'un  prisme  droit  rectangulaire.  -^ Pes.  sp.  2,9. 

Dureté  supérieure  au  fluoré. 

Strontium. 

Célestine, 
=:  Strontiane  sulfatée.  —  Sr  S'. 
Crist.  dérivant  d'un  prisme  droit  à  base  rhoçi- 

boïdale  de  104  ̂  %.  —  Pes.  sp.  3,9. 
Fusible.  —  Muriate  colorant  en  pourpre  la 

flamme  de  Falcool. 



«8a  MIN 

Strontianîte.  =  s.  carbonatée   Sr  C  *. 
Crist.  dér.  d'un  rhombe  de^gd  •/».  —  Pea.  fp.  3,7, 

effervescent.  —  Murlate  colorant  en  pourpre la  flamme  de  Talcool. 

Barîum, 

Barîtite.  =  Barile  sulfatée.—  Ba  SK 
Crist.  dëriy.  d*un  prisme  droit  à  base  rhombol'dale 

de  loi  d  y».  —Clivage  complet  parfait, 
Pes.  sp.  44*  ̂^ 

Witherite,  œ  B.  carbonatée.  —  Ba  C  ». 
Crîst.  dér.  d*un  rhombe  de  93  d.  ̂-  Pes.  sp.  4>3* 

—  Effervescent.  —Fusible. 

]SarinotOine«  s=  B.  et  alumine  sursilicatées  et  eau*  — 
BS*  +  4AS»  +  7Aq. 

Crist.  dëriv.  d*un  octaèdre  à  triangles  isocèles  do 
86^  36  ' ,  souvent  aggrégës  en  croix. — Pes.  sp. a^3. 
•—  Fusible^  —.Dur.  sup.  au  fluoré. 

ORDRE  ni — A  OXIDES  TRES-SOLUBLES. 

Lithium, 

Triphane.  =  Llthine  et  alumine  sursilicatées.— L  S' 

+3  AS». Structure  laminaire.  — Clivageconduisant  h  unoc-** 
taèdre  à  triangles  isocèles ,  quatre  aigus,  quatre 

obtus.  —  Pes.  sp.  3.  —  Raye  le  verre.  —  Au  feu 
se  divise  et  se  fond.  —  Eclat  nacré. 

Pçtalite.  =5  L.  et  alumine  sursilicatées.  —  L  S  *  + 

3  A'. Structure  laminaire.  •—  Clivage  conduisant  k  un 

prisme  droit  à  base  rhoraboïdale  de  1874.  —w 
Pqr,  —  Fusible,  —  Pes.  sp.  2,4. 



MIK 
M 

Sodium, 

l^eussîn. 

drlauberite; 

f^Imiarui, 

KatroOf 

]|3orai^. 

Cryolithe. 

Sodalite. 

Lazulite* 

Ikfésotype. 

==  Soude  sul£aitée  et  eau,  —  NS  *  +• 1  o  Âq, 

Crist.  dériv.  d*un  octaèdre  symétrique  de  lt)o4. 
•—  Saveur  ])articuiière.  —  Très-dissoluble  k 
chaud.  •— Bffervescent. 

ssS*  et  chaux  sulfatées.— N  S  3+  CaS^». 
Crist.  tabul.  à  biseaux  unilatéraux,  tranchans, 

dériy.  d*un  prisme  oblique  à  base  rhomboTdaie 
de  iq4*^  y,.  — Pes.  sp.  3,7.  — Raye  le  gypse. 

S*  muriatëe,  o}i  chlorure  de  sodium,  01^ 
hydrocblorate  de  soude. —  NaM*. 

Crist.  dérîv.  du  cube. — Pes.  sp,  a,5. 
Saveur  salée.  — Décrépite  au  feu. 

z=S.  carbon^tëeet  eau. —  NaC^+'oA?* 
Saveur  uriaeuse.  —  Disspluble.  — Crist.  dérîvanf 

d'un  octaèdre  rhomboïdai  de  120  d. 
Effervescent.  —  Efflorescent. 

=8.  boratëe  et  eau. — Na  B  8+ 1 1  Aq- 
Crist.  dériv.  d'un  prisme  rectangulaire  oblique  de 

io6^.  —  Fusible. 

=S.  et  alumine  fluatées.  —  N  ri+  AH, 
Struct.  lamin.  conduisant  à  un  parallélipipède  reos 

tangulaire.  — Très-fusible.  —  Insoluble. 

==:  S.  et  alumine  silicatées.  —  N  S +2  A  S, 
Crist.  dérivant  d'un  dodécaèdre  rhomboïdai.  t 

Pes.  sp.  2>4'  ̂ "  ï^aye  le  verre.  —  Gelée  dans  les 
acides. 

z=:&.  et  alumine  silicatées. — N  S  +  3  A  Sf 

Crist.  dériv.  d'un  dodécaèdre.  —  Pes.  sp.  2,8. 
Raye   le  verre.   < —  Fusible  en    émail   gris.  — r 

Couleur  bleu  pur. 

=:S.  et  alumine  silicatées  et  eau,  — -  N  S  ' 

+  3AS  +  2  Aq. 

Crist.  en  prisme  a  quatre  pans  dériv.  d'un  prisme 
droit  k  base  rhomboïdale  de  92^.  —  Pes.  sp.  2. 

Fusible  avec  bouillonnement.  —  Çrelée  dans  le^ 
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Ânalcime. 

Albite- 

Labrador. 

Jade. 

Ncphrite. 

Saussurite. 

Retînite. 

MIN 

=:  S.  et  alumine  sursîlicatées. 

CS3+9AS»+i6Aq. 
Crist.  dériv.  du  cube.  —  Pes.  sp.  a. 
Raye  le  verre. 

—  NS»+ 

=;S.;  et  alumine  trisilicatées  —  N  S'  -1- 

3AS». Struct.  lamin.  —  Clivage  conduisant  k  ua 
paralldpipède  irrëgulier,  oblique,  à  hase 

rhomboïdale  de  1 17 <>  53 '  —  1 15^  5 '  et  86^  a4'- 
Pes.  sp.  2,73.  —Plus  dure  que  le  febpath. 

zzr  Soude  ̂   chaux  et  alumine  silicatées.— - 
WS3+3CS3+i2AS.(i) 

Slruct.  lamiu.^- Clivage  indiquant  un  parallëpî' 
pède  obliquangle. — Incidence  de  P  sur  M  93^. 

Dur.  infér.  au  fclspatb.  — Pes.  sp.  2,7. 
Peu  fusible. »- Décomposé  par  lacide  muriatique 

concentré. 

=  Soude ,  potasse ,  etc.  sîlicatées. 
Texture  compacte. — Eclat  gras.  — Pes.  sp.  5. 
Fusible.  —  Dureté  surpassant  celle  du  quarz.— 

Tenace. 

—  Soude,  potasse,  chaux  et  silice. 
Translucide.  — Eclat  de  la  cire. 

-—  Soude,  chaux,  alum.,  magn.,  feret  silice; 

=S.  et  alumine  silicatées  et  eau. 
Texture  et   éclat  résineux.  —  Très-fiisible.  ̂ — 

Rayé  par  Tacier. 

Potassium. 

Nître. =  Potasse  nitratée-hydratée.  —  K  N  ̂. 

Grist.  prismat.  hexaèdres  dérivant  d*un  octaèdre 
rectangulaire. 

Saveur  fraicbe.  —  Fuse  sur  les  charbons. 

(1)  GutT.  notE  sur  les  felspaths,  Ann.  de  Chiro. ,  t.  xxiy,  p.  5. 



MIN 

a85 

Âlun. 

Alunite. 

Âmphigène. 

Meïonite. 

Hauyne. 

Felspath. 

Eleolithe. 

Apophyllite. 

=  P.  et  aliimîne  trisulfatëes  et  eau.  — 

KSu3  +  3AlSu5  +  ai  Aq. 
Crist.  dér.  de  l'octaèdre  régulier. — Pes.  sp.  1,75. 

—  Cassure  vitreuse. —  Saveur  styptique. —  Fu- sible. 

=:P.  et  alum.  sulfatées  et  eau.  —  K  Su 
+  f5  ASu  +  3Aq. 

Crist.  dériv.  d*un  rhomboïde  aigu  de  89  *.  — 
Pes.  sp.2,7. — Saveur  nulle.— Non  dlssoluble.— 
Raye  la  chaux  carbouatée. 

z=  P.ctalum.  bisilicatées.—  KS*+3AS*. 
Crist.  dodécaèdres,  rhomboïdaux,  dérivant  du 

cube  ou  du  rhoiçbe-  —  Pes.  sp.  2,46. 
Raye  le  verre.  —  Infusible. 

z=  P.jet  alum.  sursilicatéas.  —  KS^+3  AS*; 

Crist.  dériv.  d'un  prisme  droit  à  base  cai'rée.  »— 
Pes.  sp.  2,6. 

Raye  le  verre. 

P.  et  alum.  silicatées ,  etc. 
Crist.  dodécaèdres  rhomboïdaux,  bleus. 

Raye  le  verre.  —  Pes.  sp.  3,3.  —  Infusible.  — 
Gelée  dans  les  acides. 

=  P.  et  alum.  trisilicatées.  —  KS^+3  AS'. 
Crist.  prismat.  à  base  ou  arête  terminale  obli- 

que. —  Clivage  donnant  un  prisme  oblique  à 
,  base  rhombe  à  quatre  pans  brillans ,  perpendi- 

culaires Tun  sur  l'autre.  — -  Pes.  sp.  2,6. 
Fusible.  —  Raye  le  verre. 

=  P.  et  alum.  trisilicatées. — KS^+4AS^. 
Struct.  lamin.  —  Clivage  conduisant  à  un  prisme 

droit  à  base  rhomboïdale. 

£clat  gras.  —  Pes.  sp.  2,6. 

=  P.  et  chaux  sursilicalées  et  eau. — K  S* 

+  8CS^+  16  Aq. 
Crist.  dériv.  d'un  prisme  droit  à  base  carrée.  — 

Pes.  sp.  2,46.  ~  Eclat  nacré. 
Peu  dur.  —  Fusible. 



^66 

Mica. 

aluinîneux. 

tnagnésien; 

Lépidolitbe» 

=  P.,  alumine,  magnésie  et  fer  silicates» 
Crût,  dérivant  d*un  prisme  droit  à  base  rhôm^ 

boïdale  de  lao  ̂ i  —  Eclat  vif.  • —  Pes.  sp.  a,8. 
Lames  très-minces,  flexibles,  élastiques; — ^Tendre —  Fusible. 

—  KS*  +  fS+iaAS. 
Eclat  vitreux.  —  Inattaquable  par  Tacide  suUu<^ 

rique. 

Eclat  onctueux  ^  attaquable  par  Tacide  sulfuriqu<f 
bouillant. 

Texture  grenue  écailleuse.  —  Ecailles  lirillaiiteti 

CLASSE  III.  LES  MÉTAUX  AVTOPSWES. 

ORDRE  I.—  ELECTRO-POSITIFS* 

Cërium* 
Cénte* 

Âllanîte. 

Orthite. 

==:  C  silicate.  —>  Ce  S. 
Texture  granuleuse.  —  Dur.  -^  Infusible. PeS.  sp.  4i9. 

Noir  rougeâtre. 

=  C.  silicate,  etc. 
Noir  brunâtre.  —  Poussière  gris  terdâtre. 

Pes.  sp.  3^5 

=  C. ,  alumine,  yttria  et  fer  silicates. 
Structure  bacillaire.  -^ Eclat  vitreux. 

Manganèse. 
solfuré. 

métalloïde/ 

=  M.  sulfuré.  — M n  S*. 
Clivage  indiquant  un  prisme  rhomboïdal. 
Grisâtre.  —  Poussière  verdâtre.  ̂ -Pes.  sp.  ê^* 

=  M.  suroxîdé.  —  Mn4, 

Crist.  prism.  dér.  d'un  prisme  droit  rhomboïdàl 
de  103  d. 

Edat  gais-noirâtre  métallique. -^  Pes.  sp.  4>7* 
Poussière  noire< 



MIN 

^f 

teme« 

Uthoïde. 

phosphaté. 

Fer. 
natif. 

Mispickel. 

Pyrite. 
cubique, 

prismatique. 

=  M.  oxîdë-hydraté. —  Mn'  Aq. 
Crist.  dëriv.  d'un  prisme  droit  symétrique. Aspect  terreux.  —  PcAissière  brune. 

=  M.  silicate.  —  Mn  Si  ». 
Texture  compacte.  —  Dur. 
Couleur  rosàtre  passant  au  brun. 

=  M.  et  fer  phosphatés. 
Texture  compacte. —Pes.  sp.  3,9. 
£ciat  submétalliquc.  -—Poussière  brunâtre. 

Pyrite  magnétique 

Graphite. 

oxidulé. 

=:F.  natif.— Fe. 
Magnétique.  —Malléable. 

=  F.  arseniuré  et  sulfuré.  —  Fe  As  •  -|- 

FeS*. 
Crist.  dériv.  d'un  prisme  droit  rhomboïdal  de 

III •*. — Pes.  sp.  6,5. 

Odeur  d*ail.  —  Couleur  blanche* 

=  F.  sulfuré.  — FeS*. 

Crist.  dérivant  du  cube.  —  Cassure  vitreuse.  — 
Pes.  sp.  4,7» 

Odeur  sulfureuse  par  le  feu.  •—  Couleur  jaune. 

Crist.  dérivant  d*un  prisme  droit  rhomboïdal  de 
106^  %.  —  Cassure  raboteuse. 

Couleur  jaune  pâle. 

=  F.  sulfuré  j  magnétique.  —  Fe  S  ♦  |-(- 

6FeS». 
Structure  laminaire.  —  Clivage  conduisant  'an 

prisme  rhomboïdal. 

F.  carburé.  —  Fe  C*  . 
Couleur  noire  brillante.  —  Pes.  sp.  a,a.  — -Ta- 

chant. —  Onctueux. 

=  F.  oxidulé.  —  Fe*  +  2  Fe^. 
Crist.  dér.  deToctaèdre  régulier. — Pes.  sp.  4^9* 

Eclat  métallique.  —  Magnétique.  —  Poussière 
noire. 



oligiste. 

compacte. 

spéculaire. 

Hématite. 

Sanguine. 

hydroxidé. 

fibreux, 

compacte, 

granuleux, 
limoneux. 

carbonate. 

spathique. 

compacte. 

asEurë. 

Couperose. 

Résinite. 

chromé. 

MIN 
F.  oxidé.  —  Fe  K 

Grist.  dériv.  d*un  rhomboïde  aigu  de  87'. 
—  Eclat  métallique.  —  Couleur  noir  ou  brun 
rouge. —Poussière  rouge.  —  Pes.  sp.  5,a. 

   "  • 
Métalloïde.  — Texture  grenue. 

Métalloïde.  — Texture  et  cassure  yitreuses. 

Texture  grenue.  —  Structure  fibreuse. 
Dur.  —  Poussière  rouge. 

Texture  grenue,  terreuse. — Couleur  rouge. 

=:F.  oxidé-hydraté.  —  Fe*  Aq . 
Brun.  —  Poussière  jaune.  —  Eau  i5. 

Structure  fibreuse. 

Texture  compacte.  ^ . 

Assemblage  de  grains  pisolithiques  ou  oolilhiques. 

Impur. 

t=:  F.  carbonate. — Fe  C*. 

Crist.  dérivant  d*un  rhombe  de  104  *  '/«•  — 
Pes.  sj».  3,67.  — Eflfervescent.  —  Se  colorant 
par  Tair  ou  par  le  feu. 

Structure  laminaire.  ■ 

Texture  compacte. 

=  F.  phosphaté  et  eau.  —  Fe  P^  + 6  Aq. 

Crist.  dérivant  d'un  prisme  rectangulaire  oblique 
de  100^.  — Couleur  bleuâtre. 

=  F.  sulfaté  vert.  —  Fe  S^  +  7  Aq. 
Crist.  dériv.  d'un  rhomboïde  aigu  de  81  *  '/,. 
Verdàtre.  — Dissoluble. 

:=  F.  sous-sulfaté  résiniforme.— Fe  4-  S  + 
4  Aq. 

Brun  roussàtre.  —  Cassure  et  éclat  résineux. 

=:F.  chromé  ou  chromite  de  fer. 

Noirâtre. — Colorant  le  borax  en  yert.— Pes.  sp.  4- 



Itedenbèrgitel 

Lîeyrîtc, 

Skorodite; 

Bumboldtine. 

=  F.  silicate  et  eau.  —  Fè  S^+ 1  Aq,     ' 
=  P.  et  chaux  silicates.  —  4  Fe  S  7J-  C  Si 
Crist.  dérivant  d'un  prisme  droit  à  base  rhombé 

de  1 12  ̂j/«.  ̂ —  Couleur  noir  bleuâtre; 
Ëclat  métalloïde.  -^  Pes;  sp;  3,8k 

=  Fi  arseniaté  et  eau» 
Crist.  dëriv.  du  cube. 

Couleur  verdàtr^s.  -;-  Odeur  d'ail  par  la  chaleoft* . Pes;  sp.  1,3. 

s=F.  oxidulé^  oxalatéfc 

Texture  terreuse,  -^Couleur  jaulie  verdâtrc* 
Décompoéable  par  le  feu; 

Cobalt; 

jstrseniCaL 

gris, 

terreux» 

violet* 

sulfaté* 

=  Cl  arsehitirék— Co  As*j  Asi 
Eclat  métallique.  —Crist.  dériv.  du  cube. 

Texture  grenue  —  Pes.  sp.  7>7.  —  odeur  d'aîl; Colore  le  verre  en  bleu; 

£=  Cobalt  arsèniuré'et  cobalt  sulfuré.  •<>• 
Co  As*  +  Co  S*. 

Eclat  métallique. — Structure  laminaire.— Cristi 
dériv.  du  cube.  —  Pes.  sp.  ê,^, 

z^  C *  oxidéi  —  Co^* 

Texture  et  aspect  terreux.  -^  Noir  blëuàtrci  -» 
Colorant  le  terre  en  bleu. 

teSi  sp.  3,4* 

t=:  C/  arseniaté  et  èaui  —  Co'  As^+G  Aq* 
Couleur  violette. — Structure  laminaire  indiquant 

un  prisme  hexaèdre ,  ou  texture  terreuse. 

==:  Ce  sulfaté. 

Dissoluble.-^aveiirstyptique.— Coulent*  rosâtrei 

Nickel. 
6u]furé. 

dt. 

=  ]Si  s». 

En  cristaux  capillaires'; 
.  1 1 

*9 



^  Mm 
arsenical.  c=n.  arscmurë.— Ni  As. 

EclatméUllique.— Jaune  roiigefttre.««-Scmtillol 
— Odeur  d'aH.  ̂   Pe«.  sp.  6 fi. 

arseniatë.  -z  N.  arsenîaté.  —Ni*  As 5  +  4  Aq. Terreux. — Puhérulent.  —  Vert  pàle^ 

Cuirre. 
■ 

P^t*  s=C.  natîC— Cu. 
I>uctile.— Rougeàtre.— Crist.  dériv.  de  roclaàdre. Pes.  sp.  S,5» 

sulfiiré.  =  C.  sulfaré. = Cu  S. 
Crist.   dériy.  du   prisme  hexaèdre  régulier  «— 
»    Texture  grenue.  — Eclat  mëtaUique.  —  Gris  de 

plomb.  —  Raclure  éclatante.  —  Pes.  sp.  5. 

pyriteux.  —  c.  etfer sulfiirés.— 2Fe  S*+Cu  S*(i)- 
Crist.  dériy.  de  roctaèdre.— Éclat  métallique. 
Couleur  jaune. — Texture  grenue. — Cassure  ra- 

boteuse.— Pes.  sp.  4>3. 

.^ns.  cr  C.  sulfuré,  avec  fer,  arsenic,  anti- 
moine, etc. 

Crist.  dériv.  d*un  tétraèdre  relier.  —Eclat  mé- 
tallique. —  Couleur  gris  d'acier«  —  Texture 

grenue.  —  Pes.  sp.  4,8- 

tùàgit,  =  C.  oxidulé.  —  Cu. 
Crist.  dériv.  de  Toctaèdre.  —  Couleur  rouge  pur- 

purine.  — Eclat  métalloïde. 

noirr  =  c.  oxidé.  —  Cu*. 
Texture  terr^ise. —  Couleur  noirâtre.  —  Colorant 
Tammoniaque  en  bleu. 

a2uré«  s=:C.hydro-carbonaté  bleu.—  Cu  Aq  -{- 
aCu  C2. 

Crist.  dériv.  d'un  prisme  rhomboidai  oblique.  <*- 
Pes.  sp.  3,6.  — Couleur  bleu  d^aznr. 

Effervescence  dans  Tacide  nitrique. 



Mm 

Malachite. 

Dioptasè, 

Résînité. 

sulfate. 

phosphaté. 

Âtacamitei 

iariseniaté; 

UranCi 

noir. 

phosphaté; 
jaunâtre. 
Terdâtre; 

*9» 

s=C.carbonatéyerteteaa.  —  •  CuC4-  A^' 
Structure  fibreuse.  —  G>uleur  d'un  beau  verU 
Crist.  dëriv.  d'un  priisme  droit  obliquangle? Pe«.  sp.  3,5. 

=  C.  sîlîcaté-^hydraté. 

Crist;  dériv.  d'un  rhomboïde  obius  de  ia4';  -^ Couleur  verte.  —  Pes.  sp;  3,3. 
Rayant  le  verre. 

=  C.  sîlîcaté-hydraté.—  Cù  •  Si^^  6  Kci 
Couleur  vert  bleuâtre. — Crist.  dériv;  d'un  prisme 

droit  rhomboïdai  de  io3<l. — Cassure  résineuse* 
Pes.  sp.  2,7. 

=  C.  sulfaté  et  eau.  —  Cu»  S'  +  5  Aq. 
Crist;  dériv.  d'un  parallélipipède  obliquangte; 
Coulcui"  bleue.  — *»Dissoluble.  — Saveur  styptique; 

=  C.  pt-iosptiaté.  —  Cu*  P  6. 
Crist.  dériv.  d'un  octaèdre  rectangulaire. 
Pési  sp.  4*  -^  Vert  foncé.  —  Fusible  eh  scorie brune. 

ss  C.  muriaté  et  éâu.  — Cu  •  M+  2  Aq; 
Crist.  dériv.  d'un  octaèdre  ?  — Struct.  laminaire; 

Couleur  d'un  vert   pur  foncé.  -^  Colorant  la flamme. 

S  C.  arsenîaté  et  eau  ̂   etc. 

Struct.  laminaire.  —  Crist.  dériv.  d'un  octaèdi^r 
obtus.  —  Odeur  d'ail.  -^  Vert  bleuâtre,  eic: 

Pes.  sp.  de  a,5  à  4* 

=  U.- oxîdiiie. -^  U;^- 
Couleur  noire.  —  Texture  subgrenue.  —  EçUt 

presque  résineux.  '—  Pes;  Sp.  6>5; 

zrz  U.  phosphaté  et  eau. 

Crist.  dériv.  d'un  prism^  droit  symétrique. 
Struct.  laminaii-e.— Pes.  sp.  3;  i— Couleur  jaiûîcr 

passant  au  vert. 

IC. 
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Blende. 

Zinc» 

silicate. 

rouge. 

Calamine. 

G.  hydrata. 

Gahnite. 

Étain. 

pyriteux, 

oxide. 

MIN 

=  Z.  sulfuré.— Zn  S*. 
Crist.  dëriv.  d'un  dodécaèdre  rhomboïdal  subâi* 

visible  en  octaèdre ,  tétraèdre  et  rhomboïde 
obtus  de  109  d  y..  —  Structure  laminaire* 

Pes.  sp.  49I6.—- Couleur  jaunâtre. 

s=:  Z.  silicate  avec  eau.  —  Zn  Si  -|-  Aq; 

Grist.  dériv.  d'un  octaèdre  rectangulaire  de  lao^. 
Aspect  lithoïde.-—  Pes.  sp.  3,5.  —  Gelée  dans  Ta- 

dde  nitrique. 

r=:  Z«  oxidé  manganésifère.-— Zn*  Mg\ 
D'un  rouge  orangé.  — Pes.  sp.  6>a. 

==  Z.  carbonate.  —  Zn  C*. 
Grist.  dériv.  d*un  rhomboïde  obtus. — Pes.  sp.493. 
Aspect  lithoïde.  —  Dissoluble  avec  effiervescenot 

dans  l'acide  sulfurique. 

C3  Z.  hydro-carbonaté. 

=  Z.  aluminaté. —  Zn*  Al^ 

Grist.  octaèdre.  —  Raye  le  qnarz.  —  Inliisîhle.*-^ Pes.  sp.  4>7- 

:=z  £.  et  cuivre  sulfurés; 

Eclat  métallique. — Gouleur  jaune  de  bronze. 

Pes.  sp.  4,3.  — Structure  sublaminaire. 

=  E.  oxidé.  — Sn*. 

Crist.  dériv.  d'un  oc1;^èdre  symétrique,  — 

Pes.  sp.  6,9.  —Aspect  lithoïde.  —  Dur.  —  Diffi- cile à  fondre. 

Bismuth. 
natif, 

sulfuré. 

=  B.  natif.  —  B. 

=  B.  sulfuré.— Bi  S». 
Structure  laminairp  conduisant  au  prisme  rhom- 

boïdal. —  Fusible.  —  Gouleur  gris  de  plomb. 
Pes.  sp.  6j4' 



oxidé; 

Plomb; 

MIN  ^ 
£=  B.  oxidé,— Bl\ 

Pulyënilent.— Couleur  jaune  vert— Pes,  sp.  4^. —Facilement  réductible. 

Galène. 

Minium. 

Massicot 

Gromme.' 

blanc. 

vitreux. 

phosphatd 

•  .9 

drseniate. 

«P.sulfiipé.  — PbS*. 
Crist.  dériy.  du  cube.  —  Pes,  «p.  7,6. 
Stmct.  laminaire.  —  Clivage  parfait.^^  Couleur 

grise.  —  Éclat  métallique. 

=:  P.  oxidé  rouge.  —  P  b  ̂  
Rouge  pulvérulent.  —  Réductible  facilement  eÉ 

plomb. 
—  P.  oxidé  jaune.  —  Pb*. 
Jaune  pulvérulent.  —  Réductible  faeileihent  eÀ 

plomb. 
=2  P.   aluminaté  et  eau.  —  Pb^^Al^  -|« 3Aq. 

JaunAtre.  —  Aspect  gommeux.  —  Texture  e0|i« 
pacte. — Plus  dur  que  le  fluoré. 

=  P.  carbonate.  —  P  b  C*. 
Crist.   dériv.    d*un   octaèdre  rectangulaire»  «»» Pes.  sp.  6,5, 

Aspect    lithoïde.    —     Eclat    diamantaire,   «wn 
BfiTervescent.  — Noircissant  par  le  soufre. 

=  P.  sulfaté.  —  P  b  S^ 

Crist.    deriv.   d*un   octaèdre  rectangulaire.  — 
Pes.  sp.  6,3.  —  Aspect  lithoïde.  —  Cassure  et 
éclat  vitreux.  —Non  efiervescent. 

=  P.  phosphaté.  _  P  b  *  P^. 
Crist.  prism.  dér.  d*un  rhomboïde  obtus  de  1 1 1^. 

Pes.  sp.  6,9.  —  A^poct  lithoïde.  —  Eclat  gras. 
Fusible  sans  réduction.  —Couleurs  variées. 

=3  P.  arseniaté.  —  Pb  As^ 

Crist.  prism.  dériv.  d*un  rhomboïde  obtus. 
Pes.  sp.  5.  —Aspect  lithoïde.  —  Couleur  jao&e 

verdàtre.  '—  Odeur  arsenicale  par  le  feii. 



P^i MIN 

réuge^ 

|aunç. 

3=P.chromaté.— Pb*  Ch« 
Crist.  dëriy.  d*un  prisme  rhomboïdal  oblique^ 
Texture  vitreuse.  —  Pes.  sp.  6.  —  Couleur  rougç 

orangé.  —  Colore  en  vert  le  vesre  de  borax. 

ç=îP,  molybdaté.  — Pb  Mo'. 
Crist.  dériv.  d'un  octaèdre  symétrique. 
Pes.  sp.  5,6.  —  Couleur  jaune.  —  Donnant  a^ 

verre  une  couleur  bleuâtre. 

Argent 
patif, 

^ntliponial, 

sulfuré. 

rouge, 

•  .  ' 

murialc. 

533  A.  natif.  —  A  g. 
Blanc.  —Malléable.  —  Crist.  dériv.  de  Toçtaèdre. Pes.  sp.  10^4* 

3=  A.  stîbîuré.  —  AgsSb. 
Blanc. — Eclat  métallique. — Structure  laminaire^ 

conduisant  au  rhomboïde  ;  fragile* 
Pes.  sp.  9,4* 

r=:  A.  sulfuré.  —  Ag  S*. 
Crist.  dériv.  du'cube.  —  Pes.  sp.  6,9. 
Malléable.  —  Fjusible.  —  Coidcur  gris  de  plomK 

=3  A.  et  antimoine  sulfurés.  —  aS  b  S'  + 

3  Ag  S». Crist.  dériv.  d'un  rhomboïde  de  109^  »/,. 
Pes.  sp.  5,6.  —  Eclat  diamantaire  ou  métalloïde. 

—  Poussière  rouge.  — Texture  vitreuse. 

=  A.  muriaté.  —  A  g  M*. 
Translucide,  t-  Cassure  écailleuse.  — Eclat  dia- 

mantaire.—  Mou. —  Pes.  sp.  4*7«  —  Réductible 

par  le  feu. 

Mercure, 
natif. 

argental. 

=  M.  natif.  —  H  g. 
Blanc ,  métallique.  —Liquide. 

=  M.  argental.  —  A  g  H  g*. 
Crist.  dodécaèdres. — Pes.  sp.  i4' 

Blanc'  d*argent.  —  Fragile. 
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MIN  2^ 

Ginnabre;  sa  M.  sulfuré,-^  H  g  S-. 
Grist.  dëriy.  d*un  t-hombolfde  aigu  de  71  ̂  '/.. 
Pcs.  8p,  io,a.  —  Couleur  rouge  pur.  —  VolatîL  • 

moriaté.  sz:  M.  muriaté.  —  Hg  M».  \ 
Gris.  —  Eclat  diamantaire.  -*  Fragile.  «—  Eaitîà^- rement  volatil. 

OBDRsii — BIÉTAUX  ÉLECTRO-NÉGATIFS. 

Palladium. 

natif.  ts.  P.  natif. 
filanc-mëtalliqne,  «rgeatiK. 

Or. 

natif.  £=  O.  natif.— Au. 

Electrum.  =  O.  argentifère. — AgAu*.  .         * f 

Platine. 

natif.  s=P.  natif.— Pt. 

^  Titane. 

Buthile.     ,  sT.oxidé.— T*. 
Grist.  dëriy.  d'un  prisme  droit  k  base  carrée. 
Pes.  sp.  4*  -*-  Infusible.  —  Goulenr  rougeàtre. 

Anatase,  ==  T.  oxidulé  ? 
Grist.  octaèdres  à  trianglesisocèles.—Struct.  lami* 

naire. — Pes.  sp.  3,8.  —Raye  le  verre. 

Infusible. 

Tantale. 

Tantalite.  =:  T.    oxidé  -  fcrro  -  manganësiftre;  — . 
MnTa  +  FeTa. 

Srun.  — ,Bayel*  *e«re.— iPes.  sp,  8. 
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Mm* 

AntilQQine, 

iKilforë, 

Boarnonite, 

blanc. 

mordoré. 

=  A,  natif.  — S  b, 
Blftnc.  •«-'  Structnye  laminaire^ 

î=  A.  sulfuré.  —  Sb  SK 

Crist.  en  prismes  alongés  dériy.  d*aii  octaèdre 
vhomboïdal.  r<- Clivage  incomplet.  —  Parallèle 
aux  pans  des  prismes.  -~Pfi8*  sp-  4»^? 

Très-fusible. — Couleur  noire.--£clat  métallique, 

C3  A.  sulfuré  plombo-cupri^e.  -—  P  b  S* 

+  CuS  +  SbS», 
Crist.  dériv.  d'un  prisme  droit  à  base  carréo,  ««t . 

Pes,  sp.  5,7.  —  Couleur  gris  d*acier.  r—  Eda^ 
.    métallique.  —  Fusible. 

sz:  A,  oxidé.  —  S  b*. 
Blanc.  —  Structure  laminaire.  —  Pes.  sp.  5^ 
Fusible.  ̂ YolatU. 

»A.onsulfuré.-.Sb3  +  2SbS9.    ' 
Crist.  prism.  aciculaires.  —  Pes.  sp.  4»6. 
Couleur   rougeàtrc,  i^ordoré.    —  Fusible.    -9 

Volatil  avec  odeur  de  soufre. 

Schëelin, 
Wolfram. 

■5 

^S.  ferruginé-manganésiftre.  —  Mn  W* 

+  3reW5. 
Crist.  dériy.  d*un  prisme  droit  à  base  rectangu-; 

laire.  r-rPes.  sp.  7,3.  — Structure  laminaire. 
Couleur  noire.  —  Eclat  métallique.  •—  Infusible. 

Molybdène. 
sulfiiré. 

*■*' oxidé.^ 

tzz  M.  sulfuré. —  Mo  S*. 

Crist.  laminaires  dériy.  d*nn  prisme  hexaèdre  ré^ 
gulier.  —  Lames  flexibles ,  onctueuses  au  toa-s 
cher.  —  Pes.  sp.  4,7» 

Goul eu?  Boir  bleuâtre.  «^  Eclat  m^t^Ui<|«c- 

:^  M.  acide  molybdique.  —  Mo  ̂  
Pulvérulent.  — Jaunâtre. 



MIN  *9f 

Chrome. 
Dxidé.  =  Ch.  oxidé  «aicifère.  •>.  Ch  ̂  

.  PalTérulent.— Pes.  sp.  1,6. 
Couleur  verte. 

DEUXIÈME  DIVISION. 

Minéraux  dont  les  molécules  de  premier  ordre  sont, 
composées  de  plus  de  deux  élémens  à  la  manière  des 

corps  organiques ,  et  qui  paroissent  tirer  leur  origine 

*  de  ces  corps, 

LES  SELS. 

Ammoniaque, 
muriatée. 

sulfatée,  ^ 

Alumine, 

Mellite.  =  Mellate  d'alumine  hydraté. 
Couleur  jaune  de  miel.  —  Translucide.  —Criai, 

dérivant  d'un  octaèdre  de  98  <*  22',  à  triangles 
isocèles.  —  Pes.  sp.  1,6.  —  Réfraction  double. 

LES  BITUMES, 

pUCCin,  Couleur  jaunâtre.  »^  Transparent.  — Acide  suc» 
cinique.  -!—  Texture  "viti-euse.  —  Electricité 

puiissante  par  frottements — Pes.  sp.  r,07.  ̂ 

Iteunaspiialtef  Couleur  jaune  brunâtre.  —  Opaque.  '—  Combusr 
tion  facile  avec  odeur  fragrante  et  fumé^,  • 

Pes.  sp.  1,1, 



"as*.  MIN 
Jlltlime,  Liquide,  mou  ou  aolide  et  liquéfiaUe  par  le 

feu.  —  Combustible  avec  fîimée,  sans  résidu. 
Pes.  sp.  i,a. 

Houille, Noir.  —  Solide.  — -  Combustible  avec  fumée. 
Odeur  bitumineuse  et  résidu.  •—  Non  liqué- 

fiable.— Pes.  sp.  1,3. 

LES  CHARBONS. 

Anthracite.  Noir.  —  Eclat  méUUoïde.  —  Difficilement 
bustible  sans  fumée  ni  odeur  bitnmineose. 

Pes.  sp.  1,8. 

l^'^S^lte.  I^oir  ou  brun.  —  Combustible  sans  bouraouffle^ 
ment  avec  fîimée,  odeur  piquante  et  résidu. 

Pes.  sp.  1,1  à  1,5. 

APPENDICE. 

Minéraux  non  classés ,  c'est-à-dire  dont  la  composition 
ou  la  forme  ne  sont  pas  encore  assez  exactement 

connues  pour  être  employées  comme  caractères  spé- 
cifiques. 

Tels  sont  : 

Jamesonite.  z=z  Andalousîte  et  macle.  —  Potasse  y  ala- 
mine ,  magnésie  et  fer  silicates. 

Crist.  en  prismes  quadrangulaires  droits ,  déri?. 

d*un  octaèdre  rectangulaire  de  910, 5o^  et  1  ao% 
avec  écorce  et  linëamens  noirs.  —  Rayant  le 
▼erre.  —  Pes.  sp.  2,9. 

Tels  sont  encore  les  minéraux  nommés  : 

Abrasîte  et  Gismondin.  —  Amblygonite.  —  Breîslakite.  —  Bu- 
cholzîte. —  ChilJrenite.  —  Cronstedtite. —  £kebergitç. -^  Eh** 



MIN  igâ 
dialite.  —  Erlan.  —  Euchroïte.  —  Fibrolite.  —  Gabbronite.  -p. 
Gîeseckite.  —  Indianite.  -  Killinite.  — Omphacite. —  Otrelite* 
Picotite.-^Sommerwillite. — Sordawalite. — Wagnerite ,  etc.  (i) 

TROISIÈME  DIVISION. 

JiOCHES  D'APPARENCE  HOMOGÈNE  ou  mi- 
néraux en  masses  qui  ne  peuvent  se  rapporter  exte* 

tement  à  aucune  espèce  minérale. 

ORDa»  I.  —  ROCHES  TENDRES. 

}SIaolin, 

Argile, 

Cimolithe, 

plastique. 

smectique. 

Lithomarge. 

schisteuse. 

=  Alumine,  silice  et  eau. 
Aspect  terreux.  —  Friable,  —  Blanc.  —  Faisanl 

une  pâte  courte  avec  Teau.  — Infusible. 

ss  Alumine ,  silice  et  eau. 
Solide.  —  Tendre.  —  Faisant  pâte  avec  Teau. 
Non  eÇervescente. 

Rude  au  toucher. 

Douce  au  toucher.  —  Pâte  tenace  avec  Teau, 

Douce  au  toucher.  —  Très-désaggrëgeable  dans 
Teau.  —  Pâte  courte. 

Solide.  —  Texture  massive.  —  Faisant  très-dilE* 
cilement  pâte  avec  Teau. 

Solide. —  Structure  feuilletée.  — Pâte  courte  avec 
Teaiî. 

(i)  On  a  omis  dans  ce  tableau  un  grand  nombre  de  minéraux  dont  le 
classement  ne  pou  voit  être  détermina  sans  une  discussion  dans  laquelle  il 

n^étoit  pas  possible  d'entrer.  On  n*â  pas  prétendu  donner  ici  un  tableau 
complet  des  espèces  minérales ,  mais  seulement  un  exemple  de  classi^catiqn 

pris  sur  les  espèces  très-cpnnues ,  ou  sur  celles  dont  la  place  dans  la  mé- 
thode peut  être  é^blie  presc^^ue  sans  hésitation  ou  discussion. 
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Marne. 

Ocre. 

Schiste. 

Ampëlite. 
Wake. 

Cornéenne. 

Argillolite. 

MIN 

z=:  Argile  et  calcaire. 
Solide  ou  friable.  — Pâte  atec  Tean.  — Effenre»- 

cente. 

r=:  Argile  et  oxide  de  fer. 
Couleurs  diverses.  —  Délayable  dans  Teau. 
Pâte  courte. 

Solide.  —  Structure  feuilletée ,  ne  se  délayant 

pas  dans  Teau. 

Solide.  —  Noir  tachant.  —  Structure  feuilletée. 

Texture  terreuse,  massive.  —Tendre.  —  Facile 
.à  casser.  —  Fusible  en  émail  noir. 

Texture  terreuse ,  massive.  —  Solide.  —  Demi- 
dure.  —  Difficile  à  casser.  —  Fusible  en  émail 
noir. 

Texture  terreuse ,  lâche.  —  Massive.  —  Rude 
an  toucher.  —  Presque  infusible. 

ORDRE  II.  ~  ROCHES  DURES,  rayant  le  Qerre. 

Trapp. 

Basalte. 

Phtanite. 

Petrosilex, 

Obsidienne. 

Ponce, 

Texture  grenue.  —  Structure  fragmentaire. — Fu  • 
sible  en  émail  noir. 

Noir.  —  Texture  grenue.  —  Structure  sublamel- 
laire ,  massive.  —  Difficile  k  casser.  —  Fusible 

en  émail  noir. 

Noir,  —  Texture  compacte.  —  Cassure  à  surface 
terne.  —  Structure  souvent  schistoïde.  —  Plus 

dur  que  Tacier.  —  Infusible. 

Texture  compacte,  fine,  —  Translucide.  — 
Cassure  écaiileuse.  —  Plus  dur  que  Tacier.  — 
Fusible  en  émail  blanc. 

Texture  vitreuse.  —  Translucide.  —  Cassure  vi- 

treuse. —  Plus  dure  que  le  verre.  —  Fusible  en 
émail  gris. 

Texture  poreuse.  —  Rude  au  toucher.  —  Fusible 
en  scories  blanchâtres  ou  grisâtres. 
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Thennantide. 

Tripoli. 

Texture  compacte.  —  Cassure  à  surface  luisante* 
Structure  schistofde. — Couleur  grise ,  jaunàâ'e 
on  rougeàtre.  —  Infusible. 

Texture  terreuse,  fine,  poreuse.  —Poussière 
dure.  -—  Structure  schistoïde.  —  Infusible.  -^ 
Couleur  du  jaunâtre  au  rougeâtre.  — -  Silice,  90*  i 

DEUXIÈME  SÉRIE. 

ROCHES  HÉTÉROGÈNES.  Mélanges  naturels, 
firéquens,  constans  et  en  masses  étendues ,  dVspèces 
minérales  de  la  première  série 

Considérées  minéralogiqaement,  c^est-à-dire  indépendamment 
de  leur  situation  géologique;  tels  que 

Granité. 
Gneiss* 

Porphyre. 
Phyllade. 
Psammite,  etc. ,  etc* 

On  donnera  au  Éiot  Roche  le  tableau  de  toutes  les  sortes  et  de 

leurs  caractères  principaux. 
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DEUXIÈME    CONSIDÉRATION. 

MINÉRALOGIE  GÉOGNOSTIQUti. 

Cette  considération,  comme  celles  qui  vont  suivre,  a  pou^ 
objet  les  rapports  de  la  minéralogie  avec  dîfiférens  genres  de 
connoissances*  Elle  agrandit  le  domaine  de  cette  science,  en 

le  faisant  pénétrer  dans  cdlui  qui  appartient  à  ces  connois* 
sances;  mais  elle  ne  les  confond  pas,  et  rend  au  contraire  lH 

culture  de  chacun  d^eux  plus  fertile  en  résultats  propres  à  in-* 
téresser  Tesprit  ou  à  augmenter  n.otre  aisance  physique. 

La  minéralogie  géognostique  est  également  une  partie  et  de 

la  géognosie  et  de  l'histoire  naturelle  des  minéraux.  Dans  la 
géognosie,  on  considéi^e  la  terre  principalement  dans  son 
ensemble,  dans  sa  structure ,  dans  la  position  respective  des 
grandes  masses  qui  forment  son  écorce,  et  dans  les  grands 

phénomènes  qu'elles  présentent  ;  la  minéralogie  géognostique 
considère  les  choses  plus  en  détail,  plus  spécialement,  c'est  lu 
connoissance  de  la  place  habituelle  des  espèces  et  variétés 

minéralogiques  dans  les  différentes  parties  de  l'écorce  du 
globe,  de  leur  manière  de  se  présenter  en  général  et  dans 
chacune  de  ces  parties,  et  même  des  associations  les  plusiia* 
bitnelles  des  espèces  minérales. 

Dans  la  géognosie  on  prend ,  pour  ainsi  dire,  chaque  terrain 

et  chaque  couche  pour  en  faire  l'histoire;  on  y  indique  les 
espèces  minérales  qu'ils  renfermenté  Dans  la  minéralogief 
géognostique  on  prend  au  contraire  chaque  espèce  minérale 

l'une  après  l'autre  ;  on  recherche  à  quelle  époque  elle  a  paru 
pour  la  première  fois  dans  la  succession  des  couches  du 

globe;'  à  combien  d'époques  elle  s'est  formée,  quand  elle  a 
cessé  de  paroître,  etc. 

Dans  la  géognosie ,  il  est  principalement  question  de  ter- 
rains, de  couches  9  de  roches,  enfin  de  grands  amas  de  sub- 
stances minérales;  dans  la  minéralogie  géognostique  ,  on  doit 

au  contraire  s'arrêter  au  moment  où  les  minéraux  se  présen- 
tent en  assez  grandes  masses  pour  constituer  des  terrains  ou 

même  des  roches. 

Cette  distinction  entre  la  géognosie  et  la  minéralogie  géo' 



MIN  ïoî 
gnostique  étant  bien  établie ,  nous  allons  donner  le  tableau 
des  généralités  que  présente  cette  partie  de  la  minéralogie , 

et  des  différentes  questions  qu'elle  doit  faire  naître  relative* 
ment  à  chaque  espèce  minérale. 

§•  I*  Époque  déformation  des  espèces  minérales. 

Il  y  a  des  espèces  minérales  qui  paroissent  ne  s'être  mon-* 
trées  qu'à  certaines  époques  de  la  formation  de  la  croûte  du 

globe  ;  d'autres  qui  semblent  appartetair  à  toutes  ces  époques, 
mais  qui  présentent  cependant  dans  chacune  d'elles  des  va- 

riétés particulières.  Ce  sont  des  circonstances  très-curieuses , 

très -importantes  même  à  beaucoup  d'égards,  auxquelles  il 
faut  faire  attention  dans  l'histoire  de  chaque  espèce  minérale. 

Je  me  bornerai  à  donner  dans  le  tableau  suit^ant  quelques 

exemples  de  cette  considération  géognostique.  Ce  n'est  ici  le 
lieu  ,  ni  de  les  développer ,  ni  de  chercher  à  les  rendre 

complets. 

On  verra  dans  ce  tableau  que  l'étain ,  le  béryl  ne  se  sont 
montrés  en  place  que  dans  les  terrains  les  plus  anciens  ;  que 

la  mésotype,  l'analcime  n'ont  commencé  à  paroltre,  avec  abon- 
dance au  moins ,  qu'à  l'époque  de  la  formation  trappéenne  , 

qui  est  un  des  terrains  les  plus  nouveaux;  que  le  phospho- 

jdte  a  paru  dans  tous  les  temps  ,  mais  à  l'état  d'apatite  dan» 
les  anciens  terrains,  à  celui  de  phosphorite  terreux  dans  les 
terrains  moyens,  et  à  celui  de  chrysolite  dans  les  terrains 
nouveaux.  On  verra  au  gypse,  au  fer,  au  manganèse  ,  etc.  , 
la  même  continuité  de  formation  ,  mais  des  dififérences  plus 

grandes  encore  dans  les  combinaisons  ou  les  états  sous  les- 
quels ils  ont  paru  dans  chaque  formation. 

On  remarquera  encore  dans  ce  tableau  que  telle  espèce  qui 
ne  se  montre  isolée  que  dans  les  terrains  nouveaux,  avoit  déjà 
paru  ,  mais  toujours  combinée  dans  les  terrains  anciens  y  tel» 

•ont  l'acide  borique  et  le  soufre. 
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I«  Espèoêt  minérales  qui  ne  se  sont 
montrées  que  dans  Us  terrains 

primordiaux. 

Tellnre  (  combina  ). 

Acide  ̂ orique  (  combine  ), 
Corindon. 

Topaze. 
Grenats  P 

Bëryl. 

Apatite. 
Epidote. 
Axiiiite. 
Tourmaline. 

Felspatli  commun. 
Fer  arsenical,  fer  oxidulé»  fer  carbo- 

nate spatbique. 
Cuirre  sulfuré. 
Urane. 

Etain  (dans  sa  place  originaire). 
Or  P  (dans  sa  place  originaire). 
Schéelin  (mais  combine). 
Molybdène  (combiné). 
Cbrôme  (combiné). 

III.  Espèces  minérales  qui  affût* 
tiennent  plus  spécialement  aux 

terrains  nout^eauxj  e^est-^trêirt 
aux  terrains  de  sédimens  supé» 
rieurs,  aux  terrains  trappéens 
et  aux  terrains  pyrogènes  de  la 
même  époque. 

Phospborite  cbrysolite* 
Soufre  (isolé). 

Acide  borique  (isolé). 
Silex  corné  et  pyromaqueé 

Argile  plastique. 
Calcaire  compacte* 

Pjroxène  augite* 
Stilbite. 
Analcime. 

AmpbigèiUf. Mésotjpe. 

Strontianittfé 

II.  Espèces  minérales  qui  sont  par* 
ticulières  aux  terrains  de  sédi* 

mens  inférieurs  et  moyens» 

Serpentine. 
Soufre  (isolé). 
Karstenite. 

Calcaire  compacte. 
Bariiite«etc. 

Cttirre  azuré >  pbospbaté,  etc. 
Plomb  (presque  toutes  les  espèces  ). 
Mercure  (presque  toutes  les  espèces). 
23ii€  calamine. 

IV.  Espèces  minérales  qui  se  trou* 
vent  dans  les  terrains  de  touteê 
les  époqueSé 

Quarz  "hyalin. 

Gypse. Calcaire  spatbique. 
Fluoré. 
Titane. 

Amphibole. 
Mica. 

Manganèse. 
Fer. 
Zinc< 
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§.  II.  Mode  de  formation* . 

Cette  considération  a  pour  objet  la  manière  dont  l'espèce 
minérale  a  été  formée,  et  les  circonstances  dans  lesquelles  elle 

s^est  formée,  c'est-à-dire  de  rechercher  si  c*est  par  voie,  i,**  de 
dissolution  et  de  cristallisation;  2.^  de  fusion  ignée;  S.**  de 
sédiment  mécanique. 

1 .'  Par  cristallisation  ^  AU  milieu  d^uil  liquide  aqueux,  c'est-â« 

dire  analogue  à  une  dissolution  où  l'eau  dévoit  être  le  prin- 
cipe dominant ,  comme  paroissent  l'indiquer  les  minéraux  qui 

renferment  une  certaine  quantité  d'eau  engagée 'au  niilieu 
d'eux  ou  combinée  avec  eux  ;  tels  sont  le  quarz  hyalin,  le  gypse , 
la  stilbite,  la  mésotype,  le  cuivre  azuré,  le  manganèse  et  le  fer 
oxidés  hydratés,  etc. 

Toujours  par  cristallisation,  mais  sans  que  rien  indique  la 

présence  d'un  liquide  aqueux,  tels  sont  les  grenats,  le  spînelle, 
l'amphibole,  et  même  dansdescirconstancesquiindiquentquele 
minéral  a  été  ou  fondu  par  l'action  du  feu,  comme  c'est  le  cas  du 
pyroxène  augite,  des  micas,  des  amphiboles,  ou  sublimé  soit 

par  l'action  de  cet  agent  seul,  comme  le  fer  oligîste,  le  soufre 
soit  par  la  puissance  réunie  de  la  chaleur  et  de  l'eau,  comme 
Tacide  borique. 

2*^  Par  voie  de  fusion  vitreuse  y  sans  cristallisation  ou  avec 

des  parties  cristallines  :  l'obsidienne  vitreuse  et  perlée.  Les 
grenats,  idocrases,  pyroxènes,  etc.,  de  la  Norwège  et  de 
la  Finlande  semblent  indiquer  ce  mode  de  formation,  ou 
au  moins  inviter  les  minéralogistes  à  rechercher  quelles 

causes  ont  pu  donner  à  ces  minéraux  l'aspect  de  fusion  qu'ils 
présentent. 

3.**  Par  voie  de  sédiment  ou  de  dépôt  homogène,  mais  en 
grande  partie  mécanique.  Aucune  espèce  minérale  bien  dé- 

terminée ne  peut  offrir  ce  mode  de  formation ,  car,  ce  qui 

constitue  une  espèce,  c'est  la  formation  par  dissolution  com-* 
plète  par  le  calorique  ou  par  un  liquide,  et  la  cristalli- 

sation. Cependant  on  remarquera  quelques  minéraux  quîl 
paroissent  homogènes,  par  conséquent  purs,  et  qui  n'offrent 
ni  forme,  ni  structure  cristalline,  mais  une  texture  compacte, 
fine    et  une  translucidité  qui  indique  plutôt  un  dépôt   mé- 
Si.  30 
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canique  qu'ilne  précipitation  chimique  réelle.  Tels  sont  lu 
websterite,  la  magnésite ,  la  serpentine  nobles  le  lazulite,  le 
iade,  lerétinite,  le  cérite,  le  cobalt  oxidé,  le  nickel  oxidé, 
le  cuivre  hydraté  ,  Turane  Boir ,  le  succin  ,  etc. 

§•  IIL  ManUre  d'être  des  espèces  minérales  dans  le  sein  de  la terre» 

Ce  point  de  vue  de  la  minéralogie  géognos tique  offre  un 

très-grand  nombre  de  considérations  assez  remarquables,  et 
qui  semblent  établir»  parmi  les  espèces  minérales ,  des  dispo- 

sitions particulières  à  certaines  manières  d*être  qu^on  pourroit 
comparer  à  ce  qu'on  appelle  les  habitudes  dans  les  animaur. 
Nous  y  reconnoitrous  les  dispositions  et  modifications  sui- 

vantes : 

Les  espèces  minérales  se  présentent  oo  en  masses  ou  en  par» 
lies  isolées. 

Certaines  espèces  se  présentent  toujours  en  partieê  iso-^ 

lies ,  dont  le  volume,  quelque  considérable  qu'ilsoit,  ne  peut 
famais  être  considéré  comme  masse  ou  roche.  Ces  espèces  sont 
les  plus  nombreuses.  Ce  sont  :  le  diamant,  le  quarz  hyalin,. 
le  corindon ,  le  béryl ,  le  péridot ,  le  spinelle ,  Taxinite ,  la  tour- 

maline, le  fer  phosphaté,  Tétain  oxidé,  le  plomb  carbonate, 
Targent  natif,  Tor  natif,  etc.  etc. 

D'autres  se  présentent  indistinctement  en  masses  ,  en 
roche  et  en  parties  isolées.  Telles  sont,  le  cuivre  pyriteux,  le  fer 

oxidulé,  etc.,  le  febpath  lamellaire,  l'amphibole,  les  cal-, 
caires,  les  gypses,  le  grenat,  le  quarz  non  hyalin,  etc. 

D'autres  ne  se  présentent  jamais  qu'en  masses.  Cette  cir- 
eonstance  est  la  plus  rare,  et  les  espèces  qui  Toffrent  sont  les 
moinscertaines.  Nousy  retrouvonslesminérauxformésparroie 
de  sédiment,  la  giobertite,  la  magnésite,  la  serpentine ,  la 
houille,  etc. 

En  examinant  maintenant  sous  le  rapport  de  leur  manières^ 

d'être  les  minéraux  qui  se  présentent  en  parties  isolées ,  noua 
y  reconnottrons  les  modifications  suivantes  : 

Implantés^  comme  plantés  sur  les  parois  des  diverses  cavité» 

qù^on  rencontre  dans  les  roches. 

n  y  A  q;uelques  minéraux  qu'on  n'a  ̂ mais  trouvés  ̂ ue  dm 



cbttë  manière;  tel»  sont  lastîlbife,  Taitiiiite,  lA  inéâotypé 
eéolithe,  Tanalcime  »  la  ehabasie,  rharmotome,  le  fet  oligisté 
apéculaîre ,  le  fer  phosphaté  cristallisé ,  le  cuirre  arseniaté,  le 
plomb  phosphaté,  le  titane  anatase ,  etô; 

Les  minéraux  sont  tantôt  implantés  plus  particùlîérecnent 

dans  Us  filons ,  tels  sont  le  zinc  blende ,  le  fluoré ,  l'épîdote ,  etc.; 
tantôt  plus  particulièrement  dans  les  géodes  ou  les  cavités 

^phéroïdales ,  tels  sont  la  chabaSie^  l'harmotome,  la  tnéso- 
tjpe. 

Disséminés j  c'est-à-dire  engagés  en  cristaux^  en  grains  oti  en 
rognons  dans  des  rocheis ,  et  répandus  assez  uniformément  dans 
ces  masses  pour  paroitre  en  faire  partie  composante. 

Un  grand  nombre  d'espèces  sont  dans  ce  cas;  nous  ne  citerons 
que  celles  qu'on  n'a  pas  encore  rencontrées  autrement,  telles 
Hont:  le  tellure  natif,  le  diamant,  le  silex  agate,  le  zircon,  le 
corindon  télésîe,  le  disthène,  la  pinite^  la  condrodite,  lé 

péridot,  la  diallage,  l'hyperstène,  le  spinelle-rubis,  lé  péta- 
lite,  la  glaubérite,  l'amphigène,  la  macle,  l'allanité,  le  fer 
chromé,  le  platiné  natif ^  etc. 

Engagés ,  lors^tre  le  minéral  li'étant  jamais  implanté ,  ou  dé- 
posé sur  les  parois  d'une  cavité,  n'est  cependant  pas  disséminé 

également  dans  la  masse  d'une  roche,  mais  ne  s'y  présente  que 
par  veines  ou  nodules  :  le  silex  résinité  opale^  là  wavellite, 

l'argile  lithomarge j  l'asbesté,  le  talc,  lacryolithe,  lelazulite, 
le  fer  graphite,  le  cuivre  natif,  Turâne  noir^  l'étaiû  sulfuré j 
le  mercure  sulfuré,  le  succin,  etc. 

En  ùàncrétion.  Formé  par  voie  dMnfiltrâtion  ou  (fé  dép6fsSu(5- 

cessifs  sur  les  parois  des  cavités  qu'on  observe  dans  les  grandies 
inasses  ̂ er^eusés.  Certains  minéraux  affectent  cette  maniéré 

d'être,  c'est  même  pour  quelques  uns  presque  la  seule  forme 

sous  laquelle  on  les  ait  vus;  tels  sont  :  l'hyalité,  l'agate,  ta 
wavellite,  le  fer  hématite,  le  cuivre  malachite,  le  plomb 

gomme,  etc. 

l>'autres  affectent  souvent  cette  maiiiére  d'être,  quoiqu^ibie 

présentent  aussi  sous  d'autres  aspects;  ce  sont  le  phosphorité 
ler'reux,  le  calcaire  spathiqne,  la  prehnîte,  Tanâlcime,  le 

tnanganèse  brun,  l'urane  noir,  etc.,  tandis  que  d^aûtrés 
espèces  minérales  qui  ont,  avec  les  précédentes,  des  ana- 

logies remarquables  dans  leur  mode  de  formation ,  ne  éë 

20i 
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montrent  jamais  ou  presque  jamais  sous  forme  de  coDcrëtion  ; 
tels  sont  le  gypse ,  le  fluoré,  la  célestine,  le  felspath,  la  stéatite, 
le  fer  carbonate ,  le  cuivre  azuré ,  etc. 

Enfin  certains  minéraux  paroissent  ne  se  présenter  qu'en 
enduits  peu  épais  ou  en  effiorescence  sur  des  roches  d'une  nature 
souvent  très-différente  de  la  leur.  On  peut  citer  comme  exemple 

de  cette  maniéred'étre  le  cobalt  noir  ou  oxidé ,  le  cobal.t  violet 
ou  arseniatéy  le  quarz  hyalite,  le  nitre,  Tepsomite,  la  phar- 
macolite,  le  nickel  sulfuré,  le  nickel  oxidé,  le  bismuth  oxidé, 
le  plomb  oxidé  rouge  ,  etc. 

§•  IV.  Altération  des  minéraux, 

Valtération  que  les  minéraux'  sont  susceptibles  d'avoir 
éprouvé  depuis  leur  première  formation  ,  les  causes  et  les  cir- 

constances de  cette  altération,  sont  aussi  du  domaine  de  la 

minéralogie  géognostique. 

Ces  altérations  peuvent  être  rangées  sous  trois  con- 

sidérations :  A,  Valtération  physique^  et  B,  ̂ altération  me'- 
canique  ou  désaggrégation  sans  décomposition  notable,  et  C, 

Valtération  chimique  ou  décomposition ,  a,\ec  ou  sans  désaggréga- 
tion. 

A.  Valtération  que  certaines  espèces  minérales  ont  éprou- 
vée dans  leurs  formes,  paroit  due  à  deux  causes  très-diffé- 

rentes, tantôt  à  une  sorte  de  corrosion,  comme  si  ces  corps 
avoient  été  plongés  dans  une  liqueur  dissolvante,  tantôt  À  un 
commencement  de  fusion,  qui  les  au  roi  t  ramollis,  et  en  aurait 
arrondi  les  angles  et  les  arêtes. 

Le  premier  cas ,  celui  de  la  corrosion,  se  montre  à  la  surface 
de  corps  indestructibles  par  les  agens  naturels  connus;  telles 
sont  les  corrosions  en  forme  de  canaux,  que  présentent  à  leur 
surface  certains  calcaires  compactes,  certains  cristaux  de 
quarz,  des  cailloux  roulés  qui  conservent  même  des  parties 

saillantes  qu^un  arrondissement  par  froissement  mécanique 
n'auroit  pu  laisser. 

Le  second  cas,  celui  de  la  fusion,  n'appartient  pas  toujours 
aux  espèces  les  plus  fusibles,  mais  plutôt  aux  minéraux  de  cer- 

taines localités.  Ainsi  en  Italie  près  du  Vésuve ,  au  Groenland  , 

en  Norvège,  en  Finlande,  les  amphigènes,  les  phosphorites 
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bleus ,  les  grenats ,  les  ëpidotes ,  les  amphiboles,  les  pyroxènes , 

présentent  très- fréquemment  ce  mode  d'altération. 
B.  La  simple  désaggrégalion ,  c'est-à-dire  la  séparation  des 

parties  et  leur  réduction  en  grains  ou  en  poussière,  est  le  se- 

cond mode  d'altération ,  dans  lequel  Faggrégation  seule  est  en 
partie  détruite ,  tandis  que  la  composition  reste  sensiblement 

la  mêmer.  Les  minéraux  susceptibles  de  ce  genre  d'altération 
sont  peu  nombreux.  Leréalgar,  le  grès,  le  silex  résinite,  la 

'wavellite,  la  calaïte,  la  pinite,  la  marne,  les  schistes  argi- 

leux ,  la  karstenite ,  la  dolomie ,  le  rétinite ,  l'amphigène ,  l'an- 
timoine sulfuré ,  la  houille ,  le  lignite ,  font  voir  par  leur  état 

opaque,  poreux,  et  même  pulvérulent,  qu'ils  ont  éprouvé 
plus  ou  moins  complètement  ce  mode  d'altération. 

C.  Valtération  chimique ,  c'est-à-dire  celle  d'où  résulte  des 
changemens  plus  ou  moins  notables  dans  la  composition  des 
minéraux,  est  plus  variée,  plus  fréquente  et  plus  intéressante 

â  beaucoup  d'égards. 
On  peut  y  recohnoître  trois  modifications  principales: 

i.**La  perte  de  l'eau  de  cristallisation,  d'où  résultent  opacité 
et  désaggrégatîon  ̂   poussée  à  ce  dernier  terme,  elle  se  nomme 

efflorescence. 

Nous  donnerons  pour  exemple  de  cette  sorte  d'altération 
chimique  :  Fepsomite  ,  la  brucite,  la  laumonite,  le  natron ,  le 

reussin  (soude  sulfatée) ,  le  borax,  la  sodaiite,  le  fer  phos- 
phaté ,  le  cuivre  sulfaté. 

2.**  La  perte  ou  le  changement  d'un  des  principes  consti- 
tuans;  c'est  un  des  cas  les  plus  fréquens  -. 

Le  péridot  vert  transparent — en  péridot  rouge  ou  métal- 
loïde opaque. 

L'amphibole  lamellaire —  en  coméenne. 
Le  pyroxène  augite,  noir,  vitreux  —  en  pyroxène  jaunâtre , 

ocreux  ,  terreux. 

La  paranthine  vitreuse,  verdâtre  — en  paranthine  terreuse, 
rougeâtre. 

La  glauberite  jaunâtre,  vitreuse  —  en  glauberîte  pulvéru- 
lente ,  blanche  par  la  perte  du  sulfate  de  soude. 

La  sodaiite,  le  rétinîle,  l'amphigène,  lefelspath,  devien- 
nent terreux  par  la  perte  plus  ou  moins  complète  de  leur 
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hc  munf%nèsç  méiMoïiç  passe  au  brup,  Iç  fiçr  oxidolé  ap 
rougeàtre,  le  fer  carbonate  au  brun  opaque,  le  fer  arsensalé 
«u  jaune,  le  cuivre  rouge  au  vert,  le  cuivre  azuré  à  la  malar 
cbitç,  le  cuivre  arsepiaté  au  gris  terreux  concrétionoé  par 

pbangemeot  dans  le  degré  d'oxidation  des  métaux. 
fufin  l'ampélite  se  désaggrége  par  la  formation  dessulfates  de 

fer  et  d*alumine,  le fersulfuré  blanc,  le  cuivre pyriteux  pasae 
à  Toxide  brun  rouge  de  fer,  les  plombs  carbonate  et  phos- 

phaté au  plomb  sulfuré,  l'argent  et  le  piercure  muriatét  i 
l'état  métallique  par  des  décompositions  presque  complètes 
qui  se  sont  opérées  dans  le  lieu  même  où  ces  minéraux  se 
sont  formés. 

3.^  L'addition  d'un  principe  nouveau  ;  ce  cas  est  beau-^ 
coup  plus  rare  et  ne  se  présente  guère  que  dans  la  karstenite 

passant  au  gypse  par  l'addition  de  l'eau ,  de  l'argent  natif  k 
celui  d'argent  sulfuré  ou  d'argent  muriaté,  de  l'antimoine 
sulfuré  à  l'état  d'antimoine  oxisulfuré,  et  des  sulfures  qui 

ont  la  propriété  de  passer  à  l'état  de  sulfate  par  l'addition 
du  soufre,  de  l'acide  muriatique  ou  de  l'oxigène. 

§.  Y •  Associations  minéralogiques» 

On  ne  peut  mettre  quelque  attention  dans  l'examen  des 
gros  échantillons  de  minéraux,  surtout  de  ceux  qui  présentent 
la  réunion  de  plusieurs  espèces,  sans  remarquer  que  certaines 

espèces  sont  très-communément  réunies  sur  le  même  échan- 
tillon ou  adhérentes  sur  les  mêmes  sortes  déroches,  quoiqull 

a  y  ait  entre  ces  espèces  et  ces  roches  aucune  analogie.  C'est 
ce  que  Ton  entend  par  association  minéralogique;  c'est  une  dts 
considérations  les  plus  curieuses  de  la  minéralogie  géognosr 

tique. 
Nous  ne  pouvons  ni  ne  devons  entrer  dans  Fétude  de  cette 

considération,  elle  formera  une  des  parties  de  Thistoire  na- 

turelle de  chaque  espèce  minérale.  C*est  donc  d*une manière 
générale  que  nous  devons  Tenvisager  ici» 

Nous  ferons  remarquer  :  i.**  que  certaines  espèces  semblent 

afifecter  pour  gissement  certaines  sortes  de  r^xhes,  etc^^on  l'ob» 
serve  ainsi  presque  constamment  dans  les  deux  hémisphères.  Le 
chlore  ou  acide  muriatique  est  presque  toujours  dans  des 
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tracbites,  le  soufre  dans  dcsinarnes  argileviet,  les  ailexdant 

des  calcaires  ou  plutôt  presqu/aucun  calcaire  n'est  exempi de 
quarz  dans  un  de  ses  dififérens  états.  Le  quare  agate  est 
aussi  commun  dans  les  terrains  pyrogènes  anciens  composés  de 

basanite-,  de  cornéenne,  etc.,  qu'il  est  rare  dans  les  terrains 
pyrogénes  modernes ^  composés  de  tephrinite  poreuse ,  etc.; 
la  staurotide  et  lamacle  sont  partout  dans  le  schiste  argileux  ou 
dans  des  micachistes;  Tasbeste ,  la  diallage  dans  la  serpentine, 

la  stilbite ,  la  mésotype,  l'aualcime ,  la  chabasie ,  ne  se  trouvent 
guère  que  dans  des  cornéeanes  ou  des  basanites,  le  sphéne 
que  dans  la  diabase  et  2a  syenite  et  le  titane  ruthile  que  dans 
le  gneiss  et  le  granité. 

2."^  Les  exemples  des  auodatîons  entre  minéraux  sont  en- 
core plus  nombreux  et  peut-être  plus  remarquables.  La  théorie 

des  bases  équivalentes  et  de$  combinaisons  isomorphes  qui  en 

résultent,  pourra  peut-être  expliquer  un  jour  plusieurs  de  ces 

associations  qui  ctssont  jusqu'à  présent  que  des  faits  isolés ,  mais 
très-importans  k  recueillir  avec  exactitude.  Nous  ne  ferons 
remarquer  ici  que  les  associations  suivantes,  comme  étant  les 
plus  fréquentes  et  les  plus  constantes  : 

Le  soufre  avec  le  gypse  et  la  célestine. 
Le  phosphorite  avec  le  fluoré  et  le  chlore. 
L'arsenic  et  le  cobalt. 
Le  tellure  et  Tor. 

L'acide  borique  et  la  boracite  arec  le  gypse  et  le  soufre. 
La  topaze  avec  le  phosphorite,  ce  qui  semble  une  consé- 

quence de  l'association  des  acides  fluorique  et  phosphorique. 

Le  béryl  aigue-marine  avec  le  quarz ,  et  le  béryl  émeraude^ 
avec  le  phyllade  ou  le  schiste,  c'est-à-dire  avec  une  roche  argi- leuse. 

Le  selmarin  avec  le  gypse  ,  la  marne  argileuse  et  le  bitume. 
Le  fluoré  avec  la  baritite ,  le  calcaire  spathique  et  le  quan. 

L'arragonîte  avec  le  fer,  les  roches  argilo-ferrugineuses Cl 
le  gypse. 

La  galène  et  la  blende  avec  la  baritite  et  le  fluoré. 
Le  manganèse  et  le  fer. 
Le  zinc  et  le  fer. 

Les  minerais  de  cuivre  avec  le  fer,  mais  presque  toajottfîi 
lijsns  mangaufse. 
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L'étain  et  les  minerais  de  schéelin. 
Les  sulfures  de  plomb  et  de  sine. 

La  galène  et  l'argent,  le  titane  et  le  fer  oxidé. 

Le  mercure  seul  ou  avec  le  fer  et  Targent,  m'àis  rarement* 

TROISIEME   CONSIDéEAnON. 

MINERALOGIE  HISTORIQUE. 

On  étudie  dans  ce  genre  de  considérations  les  minéraux  y 
uniquement  sous  le  point  de  vue  de  leur  histoire  littéraire, 
et  de  tout  ce  qui  est  lié  dans  cette  histoire  ayec  les  progrès 
des  connoissances  humaines  dans  les  sciences  physiques. 

Par  conséquent  on  examine  Qe  que  savoient  les  anciens  sur 
les  difiTérens  minéraux ,  quelles  propriétés  ib  leur  attribuoient, 
quelles  qualités  ils  y  reconnoissoient  ;  on  recherche  à  quelles 
espèces  minérales  actuellement  connues,  on  peut  appliquer 

les  noms  et  les  caractères  sous  lesquels  ils  désignoient  cer^ 

tains  minéraux.  On  cherche  à  fixer  l'époque  à  laquelle  une 
espèce  a  été  découverte ,  ou  clairement  distinguée,  et  à  établir 

sa  synonymie,  c'est-à-dire  la  concordance  des  différens  noms 
qu'on  lui  a  successivement  donnés. 

Les  considérations  purement  historiques ,  littéraires  et  cri- 

tiques ,  qui  n'ont  plus  que  des  relations  indirectes  avec  l'his-  ̂  
toire  naturelle  des  minéraux,  mais  qui  constituent  ce  qu'on 
pourroit  appeler  leur  histoire  civile,  divisent  naturellement 

la  minéralogie  historique  en  i.**  histoire  ancienne  des  miné- 
raux, a.*  histoire  moderne  et  3.**  histoire  critique.  C'est  sous 

cçs  trois  points  de  vue  qu'on  doit  présenter  la  partie  histor 
rique  de  chaque  espèce  minérale. 

1.  Les  progrès  des  sciences  physiques  ont  donné,  pour  la 

connoissance  de  l'histoire  ancienne  des  minéraux  ,  des  se- 

cours d'un  nouveau  genre ,  et  la  lumière  que  ces  progrès 
ont  jetée  sur  les  ouvrages  de  l'antiquité,  est  surtout  remar* 
quable  pour  la  minéralogie.  On  a  trouvé  dant  les  ouvrages 

des  anciens  des  cjioses  qu'on  n'y  soupçonnoit  pas.  Des  pas-* 
sages  de  ces  antiques  livres,  traités  de  fables,  sqnt  devenus 
parla  des  vérités  exposées  avec  une  clarté  qui  a  frappé  dès 

qu'on  a  pu  les  regarder  dans  leur  véritable  jour. 
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Les  auteurs  anciens  n'ont  presque  jamais  décrit  les  corps 
dont  ils  faisoieot  Thistoire.  Il  faut  deviner  par  mille  artifices 
de  quel  objet  ils  ont  voulu  parler.  Quelques  figures  empreintes 
sur  les  médailles  ou  sur  les  monumens,  aident  à  reconnoitre 

quelques  uns  des  végétaux  et  des  animaux  dont  ils  ont  fait 
mention  ,  mais  les  minéralogistes  sont  privésr  de  tout  secours 

de  ce  genre.  C'est  dans  la  science  elle-même ,  c'est  dans  ses 
progrés  qu'ils  doivent  trouver  les  moyens  de  faire  pénétrer 
l'esprit  dans  cette  obscure  contrée; aucun  manuscrit,  aucune 
incription,  aucun  monument  nouveau  propres  à  éclaircir  ces 

questions  n'ont  été  déco;iverts  depuis  long-temps ,  aussi  les 
dissertations  sont-elles  moins  nombreuses ,  et  beaucoup  moins 

longues,  mais  elles  sont  plus  savantes.  On  est  arrivé  à  la  con- 
noissance  des  anciens  par  une  route  qui  peut  paroitre  assez 

étrange;  ce  n'est  plus  en  les  étudiant  qu'on  est  parvenu  aies 
mieux  conooître;  l'érudition  en  ce  genre  est  a  peu  près  épui- 

sée; c'est  en  étudiant  la  nature,  c'est  en  acquérant  la  con- 
noissance  d'un  plus  grand  nombre  de  corps,  c'est  en  appro*. 
fondissant  toutes  leurs  propriétés,  en  examinant  toutes  les  parti-» 

cularités  de  leur  position  géographique  et  géologique,  qu'on  est 
parvenu,  sans  nouvelles  figures,  à  retrouver  dans  celles  qui 

nous  sont  restées,  la  représentation  souvent  fort  exacte  d'es- 
pèces qu'on  connoît  maintenant,  mais  qu'on  ne  connoissoitpas 

encore^  ou  qu'on  connoissoit  mal,  quand  on  a  voulu  pour 
la  première  fois  expliquer  ce  que  ces  figures  représentoient. 
Un  naturaliste  savant  et  précis  peut  donner  actuellement 

l'énumération  d'un  grand  nombre  d'animaux  et  de  végétaux 
décrits  par  les  anciens,  et  la  rendre  plus  sûre  et  plus  com^* 
plète  que  ne  le  pou  voit  faire  Térudit  le  plus  profond  du  der- 

nier siècle. 

Les  minéralogistes,  quoique  prives  d'un  pareil  secours  sont 
également  arrivés  à  ce  but;  ils  se  sont  aidés  de  toutes  les  con- 
noissances  acquises  sur  les  propriétés  physiques  des  minéraux, 
sur  leur  électricité,  sur  leur  forme  même ,  et  principalement 
sur  la  nature  géologique  des  pays  dont  les  anciens  lestiroient. 

C'est  par  ces  moyens  qu'on  a  pu  rapporter  avec  plus  de  vrai- 
semblance la  pierre  nommée  Ljncurius  par  Pline  à  la  topaze 

d'après  ses  propriétés  électriques  ;  c'est  ainsi  que  la  géologie 
est  venue  à  l'aide  de  la  géographie  ancienne  pour  assurei? 
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rexactîlude  de  la  désiguatîon  du  pays  dans  lequel  les  anciens 
^trouvoient  les  émeraudes,  depuis  que  la  nature  primitive  de 

ce  pays  a  été  reconnue  par  la  découverte  qu'en  vient  de  faire 
un  de  nos  plus  savans  et  de  nos  plus  intrépides  voyageurs. 

Ce  n'est  pas  en  comuientant  de  nouveau  Hérodote,  enmo» 
dîfiant  son  texte,  en  torturant  ses  expressions  de  mille  nuu 

niéres ,  qu'on  est  arrivé  à  reconnoître  que  presque  tous  les 
faits  rapportés  par  ce  père  de  L'histoire ,  même  ceux  qui  p»- 
roissoient  le  plus  invraisemblables,  a  voient  un  fonds  de  vérité 

qui  se  découvre  à  mesure  que  nos  connoissances  s'approfon- 
dissent; mais. c'est  en  visitant  les  lieux  qu'il  a  décrits,  en 

reconnoîssant  la  nature  du  terrain  où  ces  lieux  sont  situés , 

qu'on  est  parvenu  à  découvrir  la  vérité  de  la  plupart  de  ses 
récits;  et  pour  appuyer  ces  assertions  de  quelques  faits,  Je 
citerai  un  des  plus  incroyables,  celui  des  fameuses  mines 

d'or  des  montagnes  septentrionales  de  l'Inde,  exploitées  par 
de  prétendus  fourmis  grosses  comme  des  renards  :  ce  récit 
commence  à  ne  plus  être  regardé  comme  une  fable  absurde 
depuis  que  des  voyageurs  modernes  ont  reconnu  dans  le  petit 
Thibet  des  terrains  aurifères  mis  à  découvert  par  les  terriers 
que  creusent  de  petits  quadrupèdes  auxquels  on  aura  pu,  soit 

par  comparaison,  soit  par  quelque  ressemblance  ou  quel* 

qu'altération  de  nom  ,  appliquer  le  nom  de  fourmi. 
Cette  fontaine  dans  laquelle  se  lavoient  les  Ethiopiens  pour 

acquérir  une  longue  vie,  et  qui  rendoit  leurs  corps  luisans 

comme  s'ils  avoient  été  frottés  d'huile,  qui  répandoit  une 
odeur  de  violette,  et  dont  Teau  étoit  si  subtile  que  les  bois  les 

plus  légers  s'y  enfonçoient,  passoit  pour  une  fable  invraisem- 
blable; nous  ne  prétendons  pas  en  avoir  trouvé  l'explication , 

mais  au  moins  on  peut ,  à  l'aide  des  connoissances  nouvelles 
de  minéralogie  et  de  géologie,  en  admettre  la  possibilité 
et  reconnoitre  dans  cette  eau ,  le  bitume  léger  et  odoriférant 

qu'on  appelle  naphte ,  bitume  qui  se  trouve  souvent  dans 
le  voisinage  des  terrains  propres  au  sel  gemme,  qui  donne 
même  aux  salines  une  odeur  de  violette  reconnoissable  dans 

}a  plupart  des  usines  où  l'on  évapore  des  eaux  salées.  La 
présence  du  sel  gemme  dans  le  même  canton  ajoute  à  cette 

présomption  un  degré  de  vraisemblance  qu'elle  doit  aux  règles 
^e  la  géologie  si  nouvellement  reconnues. 
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Nous  pourrions  multiplier  beaucoup  le3  citatioas  de  ce 

genre ,  et  faire  voir  comment  un  traité  de  l'histoire  naturelle 
des  anciens  prouveroit  même  pour  les  minéraux,  non  seule-* 
ment  les  progrès  des  sciences  physiques  chez  les  modernes, 
mais  encore  que,  si  pour  bien  conuoître  la  nature,  il  faut  en 
observer  soigneusement  tous  les  phénomènes,  de  même  pour 
entendre  plus  sûrement  les  livres  qui  en  traitent ,  ce  ne  sont  pas 

uniquement  ces  livres  ,  mais  c'est  encore  la  nature  qu'il  faut 
étudier* 

2.  L'histoire  moderne  est  relative  à  l'époque  de  la  décou 
yerte  du  minéral,  et  de  sa  spécification  ;  elle  doit  faire  connoître 

dans  leur  ordre  chronologique  les  personnes  et  les  livres  qui 
çn  ont  traité« 

3.  L'histoire  critique  et  littéraire  renferme  tout  ce  qui  est 
relatifaux  différentes  opinions  qui  ont  été  émises  sur  la  nature 

d'un  minéral  et  ses  propriétés ,  sa  formation ,  sa  détermination 
spécifique,  et  son  placemenfdans  la  méthode  ;  elle  doit  présen- 

ter enfin  tout  ce  qui  est  relatif  aux  efforts  quelessavans  ont  fait^ 

pour  établir  sur  différentes  bases  l'histoire  naturelle  d'un  mi* 
péral. 

QUATAliiMË    CONSIDÉRATION. 

MINÉRALOGIE  TECHNOLOGIQUE. 

Cette  considération  est  relative  à  l'application  qu'on  fait 
on  qu'on  peut  faire  des  minéraux ,  aux  besoins ,'  aux  usages  et 
aux  agrémens delà  vie,  par  conséquent  à  ce  qu'on  appelle  géné- 

ralement les  arts  utiles  et  lesartsd'agrémens.  Si  on  n'assîgnoit 
pasde  limites  à  cette  considération,  elle  embrasseroit  tout,  et 

c'est  ce  qui  est  arrivé  dans  les  temps  anciens  à  presque  tous 
les  auteurs,  et  dans  les  temps  modernes  encore  à  quelques  uns; 

mais  en  la  restreignant  dans  de  justes  limites^  c'est-à-dire  à l'exa-^ 
men  del'emploi  immédiat  etsansaltération  complète  duminéral, 
en  la  réduisant  à  exprimer  d'une  manière  suffisamment  claire 
ce  genre  d'emploi,  sans  entrer  dans  le  détail  des  moyens  et 
des  procédés ,  on  laisse  à  cette  considération  tout  ce  qu'elle  a 
d'intéressant ,  et  surtout  de  satisfaisant  pour  un  grand  nombre 
d^sprits,  et  on  en  éloigne  tout  ce  qui  la  rend  tout-à«fait  étran* 
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gère  àThistoire  naturelle  des  minéraux ,  objet  essentiel  de  la 
minéralogie. 

Il  ne  faut  pas  cependant  se  borner  À  indiquer  par  une  énu- 
mération  sèche,  vague  et  presque  vaine,  les  dififérens  usagés 
et  les  dififérens  arts  dans  lesquels  les  minéraux  sont  employés  ; 

maisilfautdonner^à  chaque  partie  de  cette  énumération,  assez 

de  développement  pour  inspirer  de  la  confiance  dans  l'exacti- 

tude des  faits  que  l'on  avance ,  faire  voir  qu'ils  ne  résultent  pas 
d'anciennes  traditions  fondées  sur  des  malentendus,  sur  des 
récits  erronés,  superficiels  ou  quelquefois  même  faux;  mais 

qu'ils  sont  le  résultat,  ou  la  conséquence  d'une  série  d'observa- 
tions ,  de  connoissances  ou  de  procédés  dont  on  a  dû  passer 

les  détails  sous  silence.  C'est  ainsi  que  nous  avons  cherché 

à. traiter  l'histoire  technologique  de  chaque  espèce  minérale, 
c'est  du  moins  dans  ces  limites  que  nous  chercherons  désormais 
à  la  réduire  comme  les  seules  qui  ne  sont  ni  tellement  res- 

serrées qu'on  ne  puisse  y  renfermer  que  des  mots,  ni  tellement 
lâches  qu'elles  permettent  de  transformer  la  minéralogie  en 
un  traité  des  arts  chimiques,  métallurgiques,  etc.  (B). 

MINÉRALURGIE.  {Min.)  Ce  sont  les  arts  chimiques  relatifs 

à  l'emploi  des  matières  minérales  plutôt  pierreuses  que  métal- 
liques. Ce  nom  se  confond  souvent  avec  MérALLuaGiE,  voyez 

ce  dernier  mot.  (B.) 
MINERAUX  (Mm.),  corps  bruts  ou  inorganisés  naturels, 

qui  font  partie  de  la  masse  de  la  terre  ou  de  ses  dépendances 

immédiates.  Ce  nom  est  général  et  comprend  ce  qu'on  dis- 
tingue vulgairement  par  les  noms  de  pierres,  sels,  métaux, 

combustibles,  fossiles  ,  etc.  Voyez  Minéralogie.  (B.) 

MINERCIUM.  {Bot.)  Suivant  Ruellius  et  Mentzel,  les  Ro- 
mains donnoient  anciennement  ce  nom  au  Uontopodium  de 

Dioscoride,  qui  paroi t  se  rapprocher  du  gnaphale.  (J.) 

MINES,  (i)  {Min.)  Nous  prenons  ici  ce  mot,  comme  nout 

en  avons  prévenu  à  l'article  Mine,  dans  sa  seconde  acception. 
Il  désigne  toutes  les  excavations  qu^on  creuse  dans  U  sein  de  la 

(i)  Yojcz  au  mot  Mihe  les  diverses  acceptions  qu'on  a  données  à  cette 
expression,  on  n'y  a  pas  mentionné  celle  qui  est  relative  aux  Mihm 

iitLiTAiRES,  parce  qu'où  a  présumé  qu'on  verroit  combien  elle  est  élran- 
%èr€  à  notre  objet. 
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terre  pour  en  retirer  des  substances  utiles  y  en  exceptant  toutefois 

celles  dont  l'objet  est  d'extraire  des  terres,  des  sables  et  des 

substances  pierreuses  d'une  valeur  intrinsèque  peu  considé* 
rable ,  aux  quelles  on  a  donné  de  tout  temps  le  nom  de  Carrières» 

Sans  s'écarter  des  notions  utiles  pour  Pétude  des  Sciences  Na^ 
turelles ,  on  peut  considérer  les  Mines  sous  les  rapports  Tech^ 
nique,  Statistique  et  Scientifique,  Tels  seront  les  sujets  des  trois 
parties  qui  composeront  cet  article. 

La  Partie  Technique  îeva,  connoitre  succinctement  Les  Moyens 

de  pénétrer  dans  Vintérieur  de  la  Terre,  et  les  travaux  qu'exigent 
La  Kecherche  des  Gîtes  de  Minerais ,  VOuverture ,  l'Exploitation , 

CEtayage  et  VAirage  des  Mines  y  l'Epuisement  des  eaux ,  et  le  Trans- 
port au  jour  des  Matières  extraites;  elle  se  terminera  par  quelques 

Détails  Accessoires, 

La  Partie  Statistique  indiquera  les  Noms,  les  Positions  et  les 

Particularités  les  plus  remarquables  des  principales  exploitations 
de  Mines* 

Enfin ,  dans  la  troisième  partie ,  consacrée  au  Point  de  Vue 

Scientifique,  nous  considérerons  les  Mines  sous  le  rapport  des 

ressources  qu'elles  offrent  au  Minéralogiste,  au  Géologue  et 
au  Physicien. 

PARTIE  TECHNIQUE. 

MOYENS    DE   PéNÉTRER    DANS    l'iNTÉRIEUR    DE    LA    TERRE* 

Pour  pénétrer  dans  l'intérieur  de  la  terre ,  et  pour  en  arra- 
cher les  substances  qui  font  l'objet  de  ses  travaux ,  le  mineur  a 

à  sa  disposition  dififéreus  moyens  qui  peuvent  se  diviser  en 
trois  classes  :  VEmploi  des  Outils ,  celui  de  la  Poudre  et  celui  du  Feu, 

Le  mineur  fait  usage  de  presque  tous  les  outils  employés 
dans  les  travaux  de  Terrassement:  de  la  Pelle  et  de  la  Pioche 

dans  les  masses  molles  et  ébouleuses;  du  Pic  et  de  Leners  dans 

un  roc  composé  de  grosses  masses  qui  se  détachent  facilement 
par  des  fissures  naturelles  ;  de  Coins  de  Bois  ou  de  Fer ,  soit  dans 
les  cas  précédens ,  soît  dans  celui  où  la  roche  se  fend  aisément. 

Mais  il  a  en  outre  des  instrumens  qui  lui  sont  propres.  Pour 

dégager  les  masses  détachées  ou  fissiles  que  les  coins  peuvent 
abattre ,  il  a  des  pics  de  formes  particulières.  Dans  un  roc  so* 

lide  et  compacte,  il  se  sert  d'un  petit  marteau  à  pointe  courte 

d'un  côté,  et  à  tête  plate  de  l'autre,  qu'on  nomme  Pointerolle^ 



»'8  Mlff 

m,  fig.  1 ,  pf  •  1 .  n  le  ûent  d'une  maio ,  en  appuyant  sa  pcnirt6  sttf 
lerocher,  tandis  que  de  l'autre  il  frappe  sur  sa  tête  plate  arec 
ttn  mailletde  tem,  tC,  qui  pèse  environ  2  kilogrammes.  On  donne 
Ordinairement  âuiLPointerolUs  iku  décimètres  de  longueur. En 

général,  plus  le  rocher  est  dur  ̂   et  plus  elles  doivent  être  courtes. 
On  pratique ,  avec  cet  instrument,  des  rainures  dans  le  roc ,  et 

on  dé(ache,  avec  des  coins,  les  masses  de  rocher  qu'on  a 
eemées  par  ce  moyen.  Un  seul  ouvrier  use  souvent  un  grand 

nom  bre  de  pointeroUes  dans  la  journée.  Au  Hartz'cbacpe  mineur 
emporte  avec  lui  au  moii-s  une  trousse  o,  fig.  i ,  qui  en  contient 

une  douzaine.  L'emploi  de  la  poudre  exige  aussi  quelques 
outils  particuliers. 

La  poudre  offre  le  plus  puissant  des  moyeni  d'excaver  :  ce 
moyen  est  surtout  précieux  en  ce  que  sa  force  ne  connoit  au- 

cune limite,  et  peut  agir  partout,  même  sous  Feau.  Son 
adoption  dans  les  mines,  en  i6i5,  y  a  fait  nne  révolution. 

La  Poudre  s'emploie ,  dans  les  mines  ,  de  diverses  manières 
et  en  diverses  quantités ,  suivant  les  circonstances.  Dans  tons 

les  cas ,  le  procédé  se  réduit  à  creuser  un  trou ,  et  à  y  ren- 

fermer une  cartouche ,  qu'on  fait  ensuite  éclater.  Le  trou ,  qui 

est  toujours  cylindrique,  se  creuse  ordinairement  au  moyen  d'un 
Fleuret  ̂   qui  est  une  tige  de  fer  terminée  par  un  biseau  peu  tran- 

chant d,ii',  pi.  i,fîg.  2,  quelquefois  en  pointe,  quelquefois  aussi 

en  couronne  e,  fîg.  2,  c''est-à-dîre  par  deux  biseaux  en  croix.  L'on** 
Trier  tieotla  tige  dans  la  maîn  gauche ,  et  de  la  droite  il  frappe 
dessus  avec  une  masse  de  fer.  Il  a  soin  de  faire  tourner,  à 

chaque  coup ,  le  fleuret  d'une  petite  quantité.  On  emploie  suc- 
cessivement ,  pour  creuser  un  même  trou  ,  plusieurs  fleurets, 

les  premiers  courts,  les  derniers  plus  longs  et  un  peu  moins 

gros.  On  se  sert ,  pour  retirer  les  débris  qui  se  forment  au  fond 

du  trou,  d'un  instrument  appelé  Curette^  qui  est  une  cuillère 

ou  un  disque  de  fer  attaché  à  Textrémité  d'une  tige  de  fer  mince 

<t,  a,  6g.  2.  Lorsqu'on  fait  des  trous  d'une  grande  dimension,  Ofi 
tii  obligé  d'employer  plusieurs  hommes  :  un  pour  tenir  le  fleu- 

ret, et  un  ou  plusieurs  pour  manier  la  masse.  Les  trous  de  mhie 

ont  rarement  moinsde  o"*,o3  de  diamètre  sur  o'',4 5  de  profon- 

deur, et  plus  de  o*,o5  sur  i,3. 
La  poudre  s'emploie  en  cartouches  faites  le  plus  sooreftt  en 

^pîer.  Om  tntonte ,  dans  le  côté  de  la  eartooehe ,  «ne  prtlt# 
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htoche  cylindrique  nommée  EpingleUe  a ,  fig.  a  ,  et  on  la  porte 

ainsi  au  fond  du  trou^  qu^on  bourre  àFaide  d^un  bourroir i,  &g«  2f 
avec  des pelottes  d^argile  sèche,  ou  des  pierres  tendres  grossière* 
meut  pulvérisées.  Ouretire  alors  l'épiDglette,  qui  laisse  à  sa  place 
un  canal  par  lequel  on  porte  le  feu  à  la  charge,  ce  qui  s^exécute 
au  moyen  de  poudre  qu'on  y  verse  ^  ou  dont  on  remplit  des 
tuyaux  déjoue,  de  paille,  déplumes  ou  de  papier  qu'on  y  place- 
On  met  le  feu  au  moyen  d'une  mèche  ou  d'un  morceau  d'amâ«* 
dou,  que  Touvrier  ailume  avant  de  se  retirer. 

La  solidité  que  VEpingleUe  doit  présenter  malgré  son  petit 
diamètre  pour  pouvoir  être  retirée  quand  le  trou  est  bourré, 

fait  qu'on  emploie  presque  toujours  des  épinglettes  de  fer 
dont  le  choc  ou  le  frottement  contre  le  rocher  prodiiisent 

quelquefois  des  étincelles,  et  donnent  lieu  à  de  fâcheux  acci* 
dens.  On  a  essayé,  mais  presque  toujours  sans  succès,  de  leur 
substituer  des  épinglettes  de  cuivre.  Les  ouvriers  trouvent 

qu'elles  se  tordent,  se  plient  ou  se  rompent  trop  aisément,  et 
reviennent,  malgré  toutes  les  défenses,  aux  épinglettes  de 

fer  plus  dangereuses,  mais  plus  commodes.  D'ailleurs,  si  le» 
épinglettes  de  cuivre  n'ont  pas  la  propriété  de  faire  feu  par 
elles-mêmes,  en  frottant  le  rocher,  elles  peuvent  produire 
des  étincelles  en  faisant  frotter  des  parcelles  de  rocher  les  unes 

contre  les  autres  et  peuvent  encore  de  cette  manière  pro" 
duire  des  accidens. 

On  doit  placer  chaque  trou  de  mine  de  telle  manière  qu*eu 
égard  à  la  disposition  schisteuse  du  rocher,  et^ux  fissures 

naturelles  qu'il  présente,  la  partie  qu'on  veut  faire  sauter  se 
trouve  être  la  moins  résistante.  Quelquefois  on  prépare  le  ro- 

cher à  se  fendre  d'une  certaine  manière  au  moyen  d'une 
entaille  étroite  qu'on  y  creuse  avec  la  Pointerolle. 

La  quantité  de  poudre  doit  être  proportionnée  à  la  profon* 
deur  du  trou  età  la  résistance  du  rocher,  et  suflîsante  seulement 

pour  le  fendre.  Ce  qu'on  pourroit  mettre  de  plus  ne  serviront 
qu'à  le  faire  voler  en  éclats,  sans  augmenter  l'effet  utile.  Dans 
les  trous  de  o™,o3  de  diamètre,  et  de  0*^,45  de  profondeur^ 
on  ne  met  ordinairement  que  deux   onces  de  poudre. 

Il  paroi t  qu'on  peut  augmenter  l'effet  de  la  poudre  en  mé- 
nageant un  espace  vide  au-dessus,  au  milieu,  ou  au-dessous 

de  la  cartouche.  Dans  les  mines  de  laSilésie,on  est  parvenu  k 
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diminuer  la  consommation  de  poudre,  sans  diminuer  Teflef 

produit,  €n  y  mêlant  de  la  sciure  de  bois  dans  une  certaine 

proportion.  On  a  aussi  proposé  de  remplir  de  sable  le 
trou  de  mine,  au  lieu  de  le  bourrer,  ce  qui  éyiteroit  les 

accidens  produits  par  les  épinglettes.  Les  expériences  faites 
à  cet  égard  ont  donné  des  résultats  assez  avantageux  dans  les 

tirages  à  grandes  charges  des  carrières ,  mais  moins  favorables 
dans  les  petits  tirages  en  usage  dans  les  mines. 

L'eau  n'oppose  pas  un  obstacle  insurmontable  à  l'emploi 

de  la  poudre  ;  seulement ,  lorsqu'on  ne  peut  assécher  le  trou , 

elle  oblige  d*employer  une  cartouche  imperméable  à  l'eau , 
munie  d'un  tube  également  impénétrable,  daus  lequel  ob 

place  l'épioglette. 
Après  le  tirage  de  chaque  coup  de  mine  ,  on  abat  avec 

des  coins  et  des  leviers ,  ou  à  l'aide  de  la  pointerolle ,  ce 
qui  a  été  ébranlé. 

Pour  peu  que  le  rocher  soit  un  peu  dur,  l'emploi  de  la 
poudre  est  plus  économique  et  plus  rapide  que  celui  des  ou- 

tils ,  aussi  est-il  préféré.  Telle  galerie  de  deux  mètres  et  demi 
de  haut  sur  un  mètre  de  large,  dont  le  percement,  au  moyen 
de  la  pointerolle,  coûtoit  loo  à  200  fr.  le  mètre  courant,  ne 

se  paie  plus  aujourd'hui,  lorsqu^on  y  emploie  la  poudre  , 

que  40  à  60  fr.  Cependaut",  lorsqu'il  s'agit  de  détacher  un  mi- 
nerai précieux ,  lorsque  le  rocher  est  caverneux  ,  ce  qui  rend 

l'effet  de  la  poudre  presque  nul,  ou  lorsqu'on  a  lieu  de  craindre 

que  ̂ ébranlement  causé  par  l'explosion  ne  produise  des  ébou- 

lemens  nuisibles,  ou  est  obligé  de  s'en  tenir  aux  outils. 
Dans  certaines  roches  et  dans  certains  minerais  extrême- 

ment durs,  l'emploi,  soit  des  outils,  soit  de  la  poudre,  de- 
vient très-lent  et  très-coûteux.  On  en  voit  des  exemples  dans 

la  masse  de  quarz  mélangée  de  Pyrites  cuivreuses  qu'on  exploite 
au  Rammelsherg ,  dans  le  Hartz ,  les  masses  de  granité  stannifère 

de  Gaj'er  eid'AUenberg  dans  VErzgehirge  en  Saxe,  etc.  Dans  ces 
circonstances,  heureusement  très-rares,  on  se  sert  avec  avan- 

tage del'actiondu  feu  pour  diminuer  la  cohésion  des  roches  ou 

dctnànénds.  L'emploi  de  cet  agent  nVst  pas  nécessairement  res- 

>eiiità  p cscas  difficiles.  Il  étoit  très  en  usage  autrefois  pourl'ex- 

utation  dessubstances  dures:  mais  l'introduction  delà  pondre 
■a  leamines,  et  le  renchérissement  général  des  bois,  font  qu'il 
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Yl'estplusitsi^é  comme  moyen  ordinaire  dVxcavation,  que  dans 
les  lieux  où  une  population  peu  nombreuse  laisse  encore  aux 

forêts  une  grande  étendue  de  terrain ,  ainsi  que  cela  a  lieu  à 

Kongibergen  Norwège,  à  Dannemora  en  Suéde,  kFelsobanya 
en  Transylvanie,  etc.  ♦ 

L'action  du  feu  peut  être  appliquée  au  percement  d'une 

galerie,  ou  à  l'avancement  d'une  entaille  horizontale  ,  ou  à 
l'abattage  d'une  masse  de  minerai,  par  l'exhaussement  suc- 

cessif du  toit  d'une  galerie  déjà  percée.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas  ,  le  procédé  consiste  à  former  des  bûchers  dont  on  dirige 

la  flamme  sur  les  parties  qu'on  veut  attaquer.  Il  est  nécessaire 
que  tous  les  ouvriers  soient  hofs  de  la  mine  pendant  et  même 
quelque  temps  après  la  combustion.  Lorsque  les  excavations 

sont  assez  refroidies  pour  qu'ils  puissent  y  rentrer,  ils  abattent 
avec  des  leviers  et  des  coins ,  ou  même  au  moyen  de  la  poudre , 
les  masses  fendues  et  altérées  par  la  flamme. 

Pour  achever  de  donner  une  idée  de  la  manière  dont  on 

pénètre  dans  le  sein  de  la  terre ,  il  nous  reste  à  indiquer  la 

forme  des  excavations  qu'on  y  pratique. 
On  distingue  dans  les  mines  trois  espèces  principales  d'ex-^ 

cavations: savoir^  les  Puits,  les  Galeries  et  les  Cavités  plus  ou 

moins  i^astes  qui  restent  à  la  place  des  Gites  exploités. 

Un  Puits  est  un  vide pn'sma^i^MC  ou  cylindrique  dont  l'axe  est 
très-incliné  à  l'horizon  ou  verticaL  La  largeur  des  puits,  qui 
n'est  presque  jamais  au-dessous  de  o",7  dans  le  sens  le  plus 
étroit,  va  souvent  à  plusieurs  mètres.  Il  en  existe  de  600  mè- 

tres et  plus  de  profondeur.  Dès  qu^un  Puits  est  ouvert ,  il  faut 
disposer  les  moyens  d'extraire  les  déblais  qu'on  fait  sans  cesse 
au  fond,  et  les  eaux  qui  peuvent  s'y  infiltrer,  et  des  moyens 
de  descente  pour  les  ouvriers.  Très -souvent  un  Treuil  h. 

bras  placé  au-dessus  du  puits ,  et  qui  sert  à  mouvoir  un  ou 
deux  seaux  plus  ou  moins  grands,  suffit  à  tous  ces  objets.  Mais 
quelquefois  cette  machine  devient  insuffisante.  Nous  parlerons 

plus  tard  des  moyens  plus  puissans  qu'on  peut  lui  substituer, 

ainsi  que  des  moyens  de  soutennement  qu'on  est  presque  tou- 
jours obligé  d'employer  pour  empêcher  les  parois  de  s'ébouler. 

Une  Galerie  est  un  vide  prismastique  dont  l'axe  droit  ou  si- 
nueux est  en  général  assez  rapproché  de  la  ligne  horizontale. 

On  en  distingue  deux  espèces  principales,  les  Gétieries  d'alonge-* 
5i.  21 
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ment  qui  suivent  la  direction  d'une  couche  ou  d'un  filon ,  et  les 
GaUries  de  traverse  qui  coupent  cette  direction  sous  un  angle  plus 

ou  moins  rapproché  de  90**.  Les  dimensions  les  pins  ordinaires 
des  galeries  sont  un  mètre  de  largeur  sur  deux  mètres  de  hau- 

teur. On  en  voit  de  beaucoup  plus  grandes  dans  des  gîtes  de 
minerai  épais.  Il  y  en  a  peu  dont  la  largeur  soit  moindre 

de  o"',6 ,  ou  la  hauteur  au-dessous  d'un  mètre ,  et  on  ne  donne 

guère  ces  petites  dimensions  qu'à  des  galeries  qui  doivent  seu- 
lement servir  momentanément  à  l'exploitation.  Il  existe  des 

galeries  de  plusieurs  lieues  de  longueur.  Nous  parlerons  plus 

tard  des  moyens  qu'on  est  presque  toujours  obligé  d*employer 
pour  soutenir  le  toit  et  les  parois.  On  emporte  les  déblais  au 

moyen  de  brouettes  ou  de  chariots  de  différentes  espèces. 

Cette  opération  s'appelle  roulage.  Le  tas  que  les  déblais  amon- 
celés forment  à  l'entrée  de  la  galerie  porte  le  nom  de  Halde, 

On  ne  peut  jamais  hâter  le  percement  d'un  puits  ou  d'une 

galerie  au-delà  d'une  certaine  limite ,  parce  qu'on  ne  peut  y 
faire  travailler  qu'un  nombre  déterminé  d'ouvriers.  Il  y  a  des 
galeries  dont  le  percement  a  duré  plus  de  trente  ans.  Le  seul 

moyen  d'accélérer  le  percement  d'une  galerie ,  est  de  com- 
mencer en  plusieurs  points  delà  ligne  qu'elle  doit  suivre  des 

portions  de  galeries  qui  se  joignent  au  motnent  de  leur  achè- 
vement. On  emploie  plus  rarement  le  même  moyen  pour  accé- 

lérer le  percement  d'un  puits. 
Les  cavités  que  le  mineur  creuse  en  enlevant  les  substances 

qui  font  l'objet  de  ses  travaux  portent  le  nom  de  Tailles  ou 

de  Chambres  quand  elles  se  trouvent  dans  l'intérieur  de  la 
terre.  Si  elles  sont  ouvertes  à  la  surface  du  sol,  elles  s'ap- 

pellent Excav^ations  à  ciel  ouvert.  Leurs  formes  sont  aussi  va- 
riées que  celles  des  gîtes  de  minerai. 

Soit  qu'on  emploie  les  outils  ou  la  poudre  pour  excaver ,  on 
doit  faire  en  sorte,  pour  rendre  le  travail  plus  facile  et  plus 

prompt,  que  la  uia>se  que  Ton  attaque  soit  dégagée  autant 

que  possible  par  deux  ou  trois  faces.  L'efifet  de  la  poudre, 
des  coins  ou  de  la  pointerolle,  est  alors  beaucoup  plus  puis- 

sant. Plus  l'excavation  qu'on  creuse  est  grande,  plus  cette 
disposition  est  facile  et  importante  à  observer.  Ou  dispose 
dans  ce  but  le  travail  par  Gradins  placés  comme  les  marches 

d'un  escalier  y  et  on  enlève  chaque  gradin  par  portions  su  cceo- 
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sîves,  qui  toutes,  excepte  une  seule>  sont  dégagées  sur  trois  faces 
au  moment  où  on  les  attaque.  Le  travail  par  lequel  on  arrache 
de  leur  gite  des  portions  successives  du  minerai  ou  même  de  la 

roche  dans  lesquels  on  creuse ,  porte  le  nom  d^ Abattage^ 
RECHERCHE   DES    GITES    DE    MINERAI. 

Les  substances  exploitables  se  trouvent  dans  le  sein  de  la 

terre,  sous  la  forme  de  Dépôts  d'Alluvion,  de  Couches  y  de 
Veines  y  d^Amas^  de  PetitS'Filons  et  de  Filons, 

La  Géologie  est  la  seule  science  qui  nous  apprenne  quelque 

chose  sur  ces  dépôts  \]u'on  désigne  collectivement  sous  le  nom 
de  Gites  de  Minerai;  c'est  à  elle  qu'il  appartient  de  guider  les 
mineurs  dans  leur  recherche.  Malheureusement  elle  n'a  donné 

îusqu'ici  que  des  règles  négatives  qui  bornent  à  certains  ter** 
rains  l'espérance  de  trouver  certains  gîtes  sans  jamais  assurer 
que  tel  ou  tel  gîte  se  trouve  dans  une  étendue  déterminée  de  tel 
ou  tel  terrain.  Il  existe  cependant  quelques  indices  qui  annon- 

cent avec  plus  ou  moins  de  probabilité  le  voisinage  de  certains 
gîtes  de  minerai.  (Voyez  les  articles  des  divers  gîtes,  et  ceux 
consacrés  aux  combustibles  fossiles  et  aux  différens  métaux.  ) 

Souvent  Une  réunion  d'indices  fait  qu'onsoupçonne  l'existence 
d'un  gîte  de  minerai  sans  en  avoir  de  preuves  positives,  et  il  est 
rare  que  la  première  connoissance  qu'on  en  acquiert  soit  assez 
complète  pour  qu'on  puisse  y  commencer  de  suite  des  travaux 
d'exploitation.  De  là  la  nécessité  de  travaux  spécialement  des- 

tinés à  rechercher  un  gîte  présumé  ou  à  reconnoître  la  ri- 

chesse, la  nature  et  la  disposition  d'un  gîte  aperçu.  Ces  tra- 
vaux s'appellent  Travaux  de  Recherche;  on  peut  les  diviser  en 

trois  classes  :  i  J^ Recherches  par  Tranchée  Ouverte;  2,"^  Recherches 
Souterraines;  Z,*^  Recherches  par  le  Sondage, 

Les  Recherches  par  Tranchée  Ouverte  ont  pour  but  de  re- 

connoître l'affleurement  des  couches  et  des  filons.  Elles  con- 
sistent à  ouvrir  un  fossé  plus  ou  moins  large  qui,  écartant  la 

terre  végétale,  les  dépôts  d'alluvion  et  les  parties  altérées 
par  l'action  de  l'atmosphère ,  mette  à  découvert  les  roches 
vierges,  et  permette  de  distinguer  les  couches  qui  leur  sont 
interposées  et  les  filons  qui  les  traversent.  La  tranchée  doit 
toujours  être  ouverte  dans  une  direction  perpendiculaire  à 

celle  du  gîte  à  explorer.  Ce  mode  de  recherches  est  peu  dis- 
31. 
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pendieux,  mais  aussi  donne  peu  de  lumières.  On  Temploie 

principalement  pour  s*assurer  de  l'existence  d^une  couche  ou 
d'un  filon  qu'on  ne  faisoit  que  soupçonner. 

LesRecherches  Souterraines  donnent  des  conoobsances  beau- 

coup plus  étendues.  Elles  s*exécutent  à  Taide  de  diverses 

espèces  de  percemens,  savoir:  de  Galeries  d'Alongement  creu- 
sées dans  la  masse  des  couches  ou  filons,  et  suivant  leur  di- 

rection; de  Galeries  de  Traverse^  dirigées  perpendiculairement 
à  la  direction  des  couches  ou  filons;  de  Puiis  inclinés  suivant  la 

pente  des  gîtes,  et  creusés  dans  leur  masse,  et  de  Puits  verticaux. 

Si  un  filon  ou  une  couche  se  montre  sur  le  flanc  d'une 

montagne,  on  Texplore,  suivant  qu'il  coupe  la  pente  sous  un 

angle  plus  ou  moins  aigu,  au  moyen  d'une  Galerie  d^  Alongement 
ouverte  dans  sa  masse,  à  partir  de  son  affleurement,  ou  d^une 
galerie  de  traverse  qui  va  le  joindre  en  un  certain  point,  à 

partir  duquel  on  ouvre,  soit  une  Galerie  d'' A longement ^  soit 
un  puits  sur  la  pente. 

S'il  s'agit  de  reconnoître  une  couche  trés*inclinée  ou  un 
filon  dans  un  terrain  plat,  on  y  parviendra,  avec  une  exac- 

titude bien  suffisante,  au  moyen  de  puits  de  8  à  10  mètres  de 

profondeur  ouverts  à  3o  mètres  les  uns  des  autres  et  creusés 

dans  la  masse  et  suivant  la  penle  du  gîte.  Si  la  couche  n'éioit 

pas  très-fortement  inclinée,  qu'elle  le  fût  de  45° ,  par  exemple  , 
on  ouvriroit  des  puits  verticaux  du  côté  de  son  toit  (i) ,  et .  à 

partir  des  points  auxquels  ils  la  rencontreroient ,  on  pousseroit 

des  galeries  suivant  sa  direction. 

Comme  on  ne  peut  savoir  d'avance  si  les  excavations  faites 
pour  des  recherches  seront  dans  la  suite  de  quelque  us.ige, 
on  ne  doit  faire,  dans  leur  exécution,  que  la  dépense  stric- 

tement nécessaire  pour  leur  existence  momentanée. 

Cette  dépense  seroit  très-grande  pour  les  couches  peu  incli- 

nées à  l'horizon  situées  à  une  grande  profondeur.  Lorsque 
les  roches  qui  recouvrent  ces  giles  ne  sont  pas  d'une  très- 
grande  dureté  ,  comme  cela  a  souvent  lieu  pour  les  combus- 

tibles   fossiles,  les  terres  pyriteuses  et  alumineuses,  le  sel 

(1)  On  appelle  Toit  d'un  gîle  de  mioérai  la  surface  inférieure  dei 
roches  qui  le  recouTrent,  et  Mua  du  même  gîte  la  surface  supérieure  de 
ccUet  sur  lesquelles  il  repose. 
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gemme  et  autres  minéraux  des  terrains  secondaires^  on  em- 

ploie avec  succès  le  Sondage  pour  leur  recherche.  Ce  moyen 
plus  économique,  en  donne  une  connoîssance  à  la  vérité  moins 

complète ,  mais  encore  assez  exacte.  Le  Sondage  s'applique  aussi 
très-utilement  à  la  recherche  des  eaux  douces  et  salées. 

L'instrument  appelé  Sonde  est  une  espèce  de  grande  tarière , 

avec  laquelle  on  fait  des  trous  cylindriques  qui  ont  de  o^joy  à 
t),3o  de  diamètre,  et  quelquefois  jusqu'à  200  mètres  et  même 
plus  de  profondeur.  La  sonde  est  décrite  avec  détail  dans  l'ar- 

ticle consacré  à  la  houille. 

EXPLOITATION    PROPREMENT   DITE. 

L'exploitation  des  mines  donne  naissance  à  deux  espèces  de 
travaux;  les  Travaux  à  Ciel  Ouvert  et  les  Travaux  Souterrains. 

Les  Travaux  à  Ciel  Ouvert  présentent  peu  de  diflBcultés  ,  et 

occasionnent  peu  de  dépenses,  à  moins  qu'on  ne  doive  les 
pousser  à  une  grande  profondeur.  On  lespréfère  toujours  pour 

l'exploitation  des  gîtes  peu  éloignés  de  la  surface;  on  ne  peut 
même  en  employer  d'autres  ,  lorsque  la  substance  exploitable 
n^est  recouverte  que  de  matières  sans  solidité.  Les  seules 
règles  à  observer  sont  de  disposer  le  travail  de  manière  à  ̂SLci- 

liierV Abattage  /c'est-à-dire  par  Banquettes  ou  Gradins;  de  faire 
€R  sorte  que  le  transport  des  minerais  et  des  déblais  à  leur  des- 

tination soit  le  moins  dispendieux  possible;  enfin,  de  se  pré- 

cautionner contre  l'éboulement  des  parois.  Pour  remplir  cette 
dernière  condition,  on  doit,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  parfaite- 

ment solides,  leur  donner  un  talus  convenable,  ou  les  étayer 

au  moyen  d'un  boisage.  L'un  et  l'autre  moyen  deviennent 
ordinairement  très-dispendieux ,  lorsque  les  travaux  sont  très- 

profonds.  On  a  aussi  beaucoup  à  redouter,  dans  ce  mode  d'ex- 
ploitation, l'abondance  des  eaux,  les  travaux  recevant  à  la 

fois  celles  qui  filtrent  à  travers  des  parois  très-étendues  et  celles 

qui  tombent  du  ciel,-  elles  sont  d'autant  plus  incommodes  que 

l'inclinaison  des  parois  oblige  souvent  à  construire  des  char- 
pentes dispendieuses  pour  établir  les  machines  d'épuisement. 

On  exploite  à  Ciel  Ouvertles  Terres^  les  Sables^  tant  ceux 

exploités  pour  eux-mêmes,  que  ceux  qui  le  sont  pour  les 

•diamans,  Tor  ou  l'étain  oxidé  qu'ils  renferment,  les  Minerais 

die  fer  d' alla  vionj  la  TourbcCes  exploitations  présentent  ou^e 
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des  travaux  de  terrassement  sur  lesquels  nous  n'avons  rien  à 
ajouter,  quelques  travaux  particuliers  à  Texploitation  de 
chaque  substance  comme  les  lavages  pour  les  sables  aurifères 
et  stannifères,  et  les  minerais  de  fer.  On  les  trouvera  détailles 
aux  articles  consacrés  à  ces  substances. 

On  exploite  aussi  de  cette  manière  la  plupart  des  pierres 

a  chaux  y  à  plâtre  et  à  bâtir,  et  des  ardoises,  beaucoup  de 
lignites  et  terres  vitrioliques ,  certaines  couches  de  houille 

voisines  de  la  surface,  des  masses  de  sel  gemme,  et  beaucoup 
de  gites  de  minerais  métalliques  parmi  lesquels  nous  citerons 

la  masse  de  minerai  de  fer  de  Tile  d^lbe  :  les  masses  de  granité 

stanifère  de  Gayer^  d'Altenherg  ci  deSejffen  dans  YErtzgebîrge  ̂  
chaîne  de  montagnes  qui  sépare  la  Saxe  delà  Bohême  ;  les  filons 

puissans  ou  masses  de  fer  oxîdulé  de  Nordmarch ,  de  Danne- 
mora ,  etc»  en  Suède  ;  la  masse  de  pjrrites  cuivreuses  de  Kceraas , 

près  Drontheim,  en  Norwège;  beaucoup  de  mines  de  fer,  de 

cuivre  et  d'or  des  monts  Oural j  etc. 
La  masse  de  pyrites  cuivreuses  de  Falhun  en  Suède:  la  masse 

de  calamine  de  Limhourg  en  Belgique;  quelques  systèmes  de 

filons  d'argent  très-voisins  les  uns  des  autres  à  Kons^sbera  en 
Norwège,  etc.,  ont  été  de  même  exploités  à  ciel  ouvert.  &Iais, 

dans  ces  divers  lieux,  ce  mode  de  travail  est  devenu  trop  dis- 

pendieux, lorsqu'on  est  par\-enu  à  une  grande  profondeur,  à 
cause  de  la  difficulté  d'épuiser  les  eaux,  ou  de  soutenir  les 
parois ,  et  on  a  été  obligé  de  travailler  par  puits  et  galeries. 

On  exploite  aussi  à  ciel  ouvert ,  et  d'une  manière  très-re- 
marquable, une  mine  d*étain  située  près  de  Saint-Austle  en 

Comouailles,  et  appelée  Carclaise  Mine,  Le  gite  de  minerai 

consiste  en  une  grande  quantité  de  petits  filons  de  tourmaline, 

quarz,  etc.,  avec  des  grains  d'étain    oxidé.  traversant  dans 
diverses  directions  un  granité  dont  tout  le  feldspath  est  trans- 

formé en  kaolin,   et  qui  est  très-friable.  La   mine  présente 
une  vaste  cavité  à  ciel  ouvert,  dont  les  parois  ont  pris  par 

l'action  de  l'atmosphère  les   formes  bizarres  des  ruines  go- 
thiques. Les  eaux  en  sortent   par  une  galerie  qui  part  du 

point  le   plt:s   bas;  les   eaux  pluviales  et  de  petits  courans 

amenés  exprès  en  coulant  sur  les  parois,  entraînent  les  élé- 
ncns  du  granité,  déchaussent  et  font  tomber  par  fragmens 
le* petits  filons  stannifères.  des  ouvriers  armés  de  pelles,  de 



MIN  3^7 

pioches ,  de  coins,  aident  cette  action  et  le  lavage  qui  la  suit, 
et  recueillent  les  fragmens  stanniféres  pour  les  porter  à  des 
bocards placés  dans  la  cavité  même,  et  mus  par  un  courant 

d'eau  qu'on  y  amène  pour  cet  objet;  des  caisses  allemandes  sont 
placées  à  côté  des  bocards,  et  tout  ce  qui  n'est  pas  minerai 

d'étain  est  entraîné  par  la  galerie  d'écoulement. 
Les  Travaux  Souterrains  sont  beaucoup  plus  variés  que  les 

travaux  à  ciel  ouvert ,  et  leur  conduite  exige  des  connois- 
sances  beaucoup  plus  étendues. 

Ils  sont  seuls  applicables  à  la  plupart  des  gîtes  de  minerai. 

Les  gîtes  qn'on  exploite  de  cette  manière  présentent  des 
formes  très-diverses  et  qui  exigent  des  méthodes  très-dififé- 
rentes.  On  peut  à  cet  égard  les  diviser  en  cinq  classes,  savoir  : 

1.°  Les  â ions  ou  couches  trés-inclinées  à  l'horizon,  ayant 
au  plus  deux  mètres  d'épaisseur. 

2.°  Les  couches  peu  inclinées  ou  horizontales  dont  la  puis- 
sance ne  surpasse  pas  deux  mètres. 

3.°  Les  couches  très-épaisses ,  peu  inclinées. 
4.^Les  filons  ou  couches  très-inclinées,  d'unegrande  épaisseur. 
5.*^  Les  masses  dont  les  dimensions  sont  très -considérables 

en  tous  sens.  Cette  dernière  classe  comprend  les  couches  d'une 
épaisseur  extrêmement  considérable,  et  les  portions  de  terrain 

rendues  exploitables  en  entier  par  le  grand  nombre  de  cou- 
ches, de  filons  ,  de  veines  ,  ou  de  petits  filonAi^ont  elles  sont 

traversées. 

On  doit  rappeler  ici  que  quelques  uns  des  gîtes  qui  appar- 

tiennent aux  trois  dernières  classes ,  lorsqu'ils  s'élèvent  jusqu'à 
peu  de  distance  de  la  surface ,  et  sont  solides  ou  environnés  de 

roches  solides,  peuvent  au  moins  pendant  long-temps  être 
exploités  à  ciel  ouvert.  Les  mines  citées  plus  haut  présentent 

des  exemples  de  l'application  de  cette  méthode  dont  on  a  sou- 
vent abusé. 

La  plupart  des  dépôts  qui  exigent  l'emploi  de  travaux  sou- 
terrains ,  et  surtout  les  couches  épaisses  et  peu  inclinées 

à  l'horizon,  de  houille  et  de  sel  gemme,  etc.,  s'exploitent 
plus  facilement  en  procédant  de  bas  en  haut,  qu'en  procédant 
de  haut  en  bas.  Les  vides  ouverts  dans  la  partie  supérieure, 

en  permettant  aux  eaux  d'y  circuler  librement ,  augmentent 

la  quantitédecelles qu'on  rencontre danslespartiesinférieures. 



338  MIN 

Si  le  gite  est  trop  foiblement  incliné  pour  que  les  machines 
dMpuisement  puissent  y  être  placées,  il  faut  percer  de  nouf 

veaux  puits  pour  les  établir,  à  mesure  que  les  travaux  d'ex- 
traction avancent.  Enfin  il  est  beaucoup  plus  difficile  de  sou- 

tenir au-dessus  de  soi  une  masse  crevassée  et  sans  solidité , 

qu'une  masse  intacte.  II  ne  s^ensuit  cependant  pas  qu'il  faille 
toujours  attaquer  un  gite  sur  le  point  le  plus  bas,  auquel  les 
travaux  puissent  jamais  être  portés.  Souvent  un  gite  peut  être 
divisé  en  plusieurs  étages,  dont  chacun  peut  être  exploité, 

sans  inconvénient,  avant  celui  qui  est  au-dessous.  C'est  ce  qui 
arrive ,  par  exemple ,  pour  un  gîte  placé  à  de  petites  distances 
de  vallées  à  dififérens  niveaux  vers  lesquelles  on  peut  ouvrir  de» 
galeries  pour  Técoulemen  t  des  eaux  à  des  niveaux  de  plus  en  plus 
bas,  mais  avec  des  dépenses  et  des  travaux  de  plus  en  plus 

grands.  Il  arrive  aussi  très-souvent  que  dans  un  filon  vertical , 
les  eaux  supérieures  ne  sont  pas  assez  abondantes  pou  r  que  Tavan- 
tage  de  commencer  par  en  bas,  compense  la  dépense  qui  résulte 

d'une  première  mise  de  fonds  plus  considérable.  On  com- 
mence alors  l'exploitation  à  peu  de  distance  au-de^ous  de  la 

surface  du  sol,  qu'on  doit  toujours  éviter  de  bouleverser. 
L'exploitation  souterraine  exige  deux  classes  de  travaux 

bien  distinctes  :  des  Travaux  Préparatoires,  et  des  Travaux 
d'Extraction, 

Les  Travauj^réparatoires  consistent  en  galeries  ou  en  puits 
et  galeries  destinés  à  conduire  le  mineur  au  point  où  il  con* 

vient  d'attaquer  le  gîte  de  minerai ,  à  le  reconnoître  autour  de 
ce  point,  à  y  préparer  des  champs  d'exploitation,  et  à  rendre 
possibles  la  circulation  de  l'air,  l'écoulement  des  eaux,  et  le 
transport  des  matières  extraites. 

La  nature  des  travaux  préparatoires  varie  suivant  la  forme 
et  la  position  du  gite  à  exploiter. 

S'il  s'agit  d'un  filon  ou  d'une  couche  placés  dans  une  mon- 
tagne ,  et  dontla  direction  fasse  un  angle  très-ouvert  avec  celle 

de  la  pente,  on  commence  pary  ouvrir,  au  niveau  le  plus  bas 

possible ,  une  galerie  d'alongement,  qui  sert  à  la  fois  à  donner 
écoulement  aux  eaux,  et  à  explorer  le  gîte  sur  une  grande  lo4i- 

gueur  ;  puis ,  pour  l'explorer  dans  l'autre  sens ,  et  commencer 

à  préparer  l'exploitation,  on  perce,  suivant  la  pente  du  gîtCi 
des  puits  ou  galeries  qui  croisent  la  première  galerie. 
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Lorsque  la  direction  de  la  couche  ou  du  filon  fait  un  angle 

très-aigu  avec  la  direction  de  la  vallée  voisine,  on  ouvre  une 

galerie  transversale  qui  va  l'atteindre  en  un  certain  point,  à 

partir  duquel  on  pousse  une  galerie  d'alongement  et  des  puits 
ou  galeries  sur  la  pente.  Toutes  les  fois  que  la  couche  est  peu 

inclinée,  on  ouvre  un  ou  plusieurs  puits  verticaux  au-dessus 
delà  première  galerie  pour  faciliter Fairage. 

S'il  s'agit  d'une  couche  trés-inclinée  ou  d'un  filon  placés 
sous  une  plaine  ou  un  plateau,  on  creuse  deux  puits  dans  la 
masse  et  suivant  la  pente  du  gîte,  et  on  les  réunit,  à  une 

certaine  profondeur,  par  une  galerie  d'alongement.  On  peut, 
aux  puits  inclinés  ou  à  l'un  d'eux,  substituer  des  puits  verti- 

caux, qui  peuvent  être  ouvertsdu  côtédu  toit  du  gîte ,  etallerle 

couper  à  une  certaine  profondeur,  ou  du  côté  de  son  mur,  au- 
quel cas  on  a  à  rejoindre  le  gîte ,  à  une  profondeur  convenable, 

par  une  galerie  de  traverse.  On  ne  perce  les  puits  du  côté  du 

mur,  que  lorsqu'on  craint  que  le  toit  du  gîte  ne  vienne  à  s'ébou- 
ler dans  la  suite.  Quant  au  choix  entre  les  puits  verticaux  et  in- 

clinés, il  dépend  de  beaucoup  de  considérations  et  de  circons- 
tances locales.  Un  puits  vertical ,  parvenant  à  une  profondeur 

donnée  par  une  route  plus  courte,  et  étant,  toutes  choses 

égales,  plus  solide,  son  percement  et  son  boisage  sont  moins  dis- 
pendieux. Les  puits  de  cette  espèce  sont,  en  outre,  plus  com- 

modes pour  l'épuisement  des  eaux  et  l'extraction  des  minerais. 

Un  puitsincliné  a  l'avantage  de  reconnoître  le  gîte,  et  de  donner 
lieu  à  l'extraction  d'une  certaine  quantité  de  minéral  qui  paie 
une  partie  des  dépenses  du  percement.  De  plus,  il  sert  à  la  divi- 

sion en  massifs  d'exploitation,  mais  il  empêche  qu'on  puisse 
jamais  toucher,  sans  compromettre  sa  solidité,  aux  portions 
de  ces  massifs  qui  forment  ses  parois.  Un  puits  incliné  est 

d'ailleurs  aussi  bon  qu'un  puits  vertical  pour  la  descente  des 
ouvriers  et  l'airage. 

Pour  une  couche  peu  inclinée  à  l'horizon,  placée  sous  une 
plaine,  on  commence  par  percer  deux  puits  verticaux;  mais 

il  n'est  pas  nécessaire,  comme  dans  le  cas  précédent,  qu'ils 
soient  sur  une  même  ligne  parayèle  à  la  direction  de  la 
couche;  il  est  même  ordinairement  préférable  de  les  faire 

arriver  en  deux  points  d'une  même  ligne  de  pente ,  suivant  la- 

quelle on  pousse  une  galerie  qui  les  unit.  C'est  pour  que  la  cir-r 
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culation  de  l'air  puisse  s'établir,  qu'on  fait  toujours  deux 
puits;  Tun  des  dieux  ,  destiné  àrépuisement  des  eaux,  doit  at- 

teindre le  point  le  plus  bas  auquel  l'exploitation  doive  arriver. 
Si  une  couche  de  houille  présente  des  plis  ou  des  failles  ,  on 
fait  souvent  en  sorte  que  les  puits  les  traversent,  afin  de  les 
reconnoître  et  de  pouvoir  établir  en  mêmeiemps  des  travaux 

aux  deux  niveaux  que  présente  la  couche  près  de  ces  points. 
Si  un  filon  est  coupé  par  des  filons  croiseurs,  on  place  les 

puits  de  manière  à  suivre,  ou  au  moins  à  couper,  les  inter- 
sections. 

Les  premiers  travaux  préparatoires  nécessaires  pour  l'ex- 
ploitation souterraine  d'une  masse  très-étendue,  rentrent 

dans  ceux  dont  il  vient  d'être  question.  Il  est  bon  d'observer 
cependant,  que  pour  les  masses  presque  verticales,  on  doit 
éviter,  autant  que  possible,  de  creuser  les  puits  dans  leur 
intérieur.  Il  vaut  mieux  les  ouvrir  du  côté  de  leur  mur,  et 

même  à  une  distance  un  peu  considérable,  pour  les  mettre 

à  l'abri  des  éboulemens. 
Les  travaux  préparatoires  que  nous  avons  fait  connoitre  ne 

sont  pas  les  seuls  nécessaires;  il  y  en  a  d'autres  qui  sont  encore 
plus  intimement  liés  avec  la  forme  des  gîtes  qu'ils  doivent 
faire  connoitre  dans  tous  leurs  détails ,  et  qu'on  appelle  par 
cette  raison  travaux  de  reconnoissance.  Nous  allons  les  faire 

connoitre,  ainsi  que  les  travaux  d'exploitation,  en  passant 
successivement  en  revue  nos  cinq  classes  de  gîtes  de  minerais. 

Commençons  par  les  gîtes  de  la  première  classe,  et  occupons- 
nous  ,  en  premier  lieu ,  d'un  filon  de  moins  de  deux  mètres  de 
puissance.  Lorsque  les  premiers  travaux  préparatoires  ont 
amené  les  ouvriers  au  point  de  ce  filon ,  duquel  doivent  partir 

les  travaux  ultérieurs ,  et  y  ont  préparé  la  circulation  de 

l'air,  et  une  issue  à  l'eau  et  aux  déblais ,  on  s'occupe  d'abord 
de  diviser  la  masse  exploitable  en  massifs  parallélipédiques, 

au  moyen  de  galeries  d'alongement  pratiquées  à  20  ou  26 
mètres  au-dessous  Tune  de  l'autre  ,  et  de  puits  de  communi- 

cation ouverts  à  3o ,  40  ou  5o  mètres  de  distance  les  uns  des 

autres,  en  suivant  la  pente  du  filon.  Ces  galeries  et  ces  puits 

ont  ordinairement  la  largeur  même  du  filon  ,  à  moins  qu'il  ne 
soit  très-étroi  t ,  auquel  cas  il  faut  entailler  le  toit  ou  le  mur.  Ces 

travaux  servent  à  la  fois  à  l'exploitation  ,  en  donnant  déjà  du 

m^t^â 
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minerai,  et  a  la  reconnoissance  complète  des  allures  et  de  la 

richesse  du  filon  dont  on  prépare,  de  cette  manière,  une 
certaine  étendue,  avant  de  commencer  à  enlever  les  mas- 

sifs. Il  convient  de  s'avancer  d'abord ,  de  cette  manière ,  à 
la  plus  grande  distance  du  point  central  à  laquelle  on  puisse 

exploiter  avec  économie,  et  d'enlever  les  massifs  en  revenant 
vers  ce  point. 

On  peut  procéder  à  cette  dernière  opération  par  deux  mé- 

thodes différentes ,  dont  l'une  consiste  à  attaquer  le  minerai 

par  dessus  et  l'autre  à  l'attaquer  par  dessous.  Dans  l'un  et 
l'autre  cas,  on  dispose  les  entailles  en  gradins  semblables  au- 

dessus  ou  au-dessous  d'un  escalier.  La  première  méthode  s'ap- 
pelle Ouvrage  en  Gradins  droits  ou  descendans ,  et  la  seconde , 

Ouvrage  en  Gradins  renversés  ou  montans. 
Quand  on  veut  exploiter  un  massif  X,  pi.  II,fig.  i,  par 

gradins  droits,  on  construit  un  échafaud  a  dans  un  des  petits 

puits  AB  qui  le  terminent,  à  i  ou  2  mètres  au-dessous  de 
sa  face  supérieure.  Sur  cet  échafaud  se  place  un  mineur,  qui 
enlève  un  parallélipipèdex  de  1  à  2  mètres  de  haut  sur  5  ou 
4,  ou  même  6  à  8  de  longueur.  On  construit  alors  un  second 

échafaud  a  à  1  ou  2  mètres  au-dessous  du  premier.  Un  second 

mineur  s'y  place,  et  travaille  comme  avoit  fait  le  premier, 
tandis  que  celui-ci  continue  à  faire  avancer  son  gradin  et 
enlève  le  parallélipipède  2.  Dès  que  le  second  mineur  a  suffi- 

samment avancé  le  sien ,  on  fait  attaquer  la  troisième  assise 

par  un  troisième  ouvrier,  et  ainsi  de  suite  pour  la  quatrième, 
la  cinquième,  etc.  Il  se  forme,  par  ce  travail,  une  espèce 

d'escalier  à  grandes  marches ,  sur  lequel  un  grand  nombre  de 
mineurs  peuvent  attaquer  en  même  temps  le  filon  sans  se 

gêner  réciproquement,  et  les  parties  qu'ils  ont  à  enlever 
ayant  toujours  au  moins  deux  faces  libres,  en  sont  plus  faciles 
à  détacher,  soit  avec  la  poudre,  soit  avec  la  pointerolle.  Si  le 

filon  est  large  de  plus  d'un  mètre,  ou  très-dur,  on  place  deux 
mineurs  sur  chaque  gradin. 
Dans  la  suite  de  ce  travail  il  y  a  deux  conditions  à  remr 

plir:  1.**  se  débarrasser  des  déblais;  2.°  prévenir l'éboulement 
des  parois  du  filon ,  qui  n'ont  plus  de  soutien ,  puisque  sa masse  est  enlevée. 

On  remplit  ces  conditions  en  plaçant  derrièrelesminei^ra  desi 
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échafauds  5.  6 .  h'\h"  correspondans  à  chaque  gradin,  cm  df 
deux  en  deux  gradios.  Ces  échafauds  étayent  les  épontes  et  re- 

çoivent les  déblais.  On  sent  qu'il  faut  leur  donner  one  force 
considérable  pour  produire  ce  double  effet. 

Pour  attaquer  un  massif  Y,  fig.  2,  pi.  II,  par  Gradins  ren- 

versés,  ou  place  un  échafaud  m  dans  un  des  puits  PP'  q«i  le 
limitent ,  au  niveau  du  plafond  de  la  galerie  RR'  qui  le  termine 
inférieurcment.  Un  mineur,  placé  sur  cet  échafaud,  enlève, 
à  Tangle  de  ce  massif,  un  parallélipipède  i  de  1  à  2  mètres  de 

haut  sur  6  à  8  mètres  de  long.  Lorsqu'il  s^est  ainsi  avancé, 
on  place,  dans  le  même  puits,  sur  un  nouvel  échafaud  m*,  un 
second  mineur,  qui  attaque  le  filon  au-dessus  du  plafond  de 
la  première  entaille ,  et  abat .  au-dessus  du  parallélipipède  x,  un 
parallélipipède  de  la  même  dimension  i ,  tandis  que  le  premier 

mineur  en  enlève  un  2  en  avant  de  i.  Lorsque  le  second  mi- 
neur est  avancé  de  6  à  8  mètres,  on  en  place  un  troisième, 

toujours  dans  le  même  puits.  Celui-ci  commence  le  troiûème 
gradin,  tandis  que  les  deux  premiers  mineurs  avancent  les 
leurs,  et  ainsi  de  suite. 

Dans  ce  mode  de  travail  comme  dans  le  précédent,  on  a 

à  soutenir  les  déblais  et  les  parois  du  filon.  Pour  le  premier 

objet,  on  se  contente  souvent  d'un  seul  plancher  un  n,  construit 
au-dessus  delà  galerie  inférieure,  et  assez  solide  pourporter  tous 
les  déblais ,  et  même  avec  eux  tous  les  mineurs.  On  peut ,  dans 

certains  cas,  lui  substituer  une  voûte.  Quelquefois  on  construit 

plusieurs  planchers  à  diverses  hauteurs.  On  soutient  les  parois 

du  filon  au  moyen  de  pièces  de  bois  k,lc^k,  qu'on  assujettit  entre 
elles  perpendiculairement  à  leursplans.  Souvent  on  conservede 
distance  en  distance,  au  milieu  des  déblais,  de  petits  puits  qui 

servent  à  jeter  le  minerai  grossièrement  trié  dans  la  galerie  in- 
férieure. Quelquefois  lesdéblais  forment  un  ta lusjQj^assez élevé 

pour  que  les  mineurs  placés  dessus  puissent  travailler  commo- 

dément. Lorsque  l'abondance  des  parties  riches  rend  les  déblais 
insuffisanspour  remplir  ce  dernier  objet,  les  mineurs  se  placent 

sur  des  planchers  mobiles  qu'ils  font  avancer  en  même  temps 
que  leur  entaille. 

Ces  deux  sortes  d'ouvrages  en  gradins  ont  des  avantages  et 
des  iuconvéniens  particuliers,  et  sont  préférés  suivant  les 
rîrconsrances. 
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Dazls  l'ouvrage  en  descendant  ou  en  gradins  droits  j  le  mi" 
neur  est  placé  sur  la  masse  du  filon  elle-même;  il  travaille 

devant  lui  et  commodément;  il  n'est  pas  exposé  aux  éclats 
qui  peuvent  se  détacher  du  faite;  mais,  dans  ce  mode  de  tra 

vail,  il  est  obligé  d'employer  beaucoup  de  bois  pour  soutenir 
les  déblais ,  et  le  bois  est  engagé  pour  toujours. 

Dans  l'ouvrage  en  montant  ou  en  gradins  renversés ,  le  mi- 
neur est  réduit  à  travailler  dans  Tangle  rentrant  formé  par  le 

toit  et  la  parois  antérieure  de  son  entaille,  position  quelque- 
fois gênante  ;  mais  le  poids  du  minerai  conspire  avec  ses  efforts 

pour  le  faire   tomber.  Il   emploie  moins  de  bois  que  dans 

l'ouvrage  en  gradins  droits,  IaQ  triage  du  minerai  est  plus  diffi- 

cile que  dans  l'ouvrage  en  descendant,  parce  que  le  minerai 
riche  se  confond  souvent  avec  les  déblais  sur  lesquels  il  tombe. 

Quand  il  existe  sur  une  des  parois  du  filon,  ou  sur  toutes  les 
deux,  des  lisières  de  terre  grasse  ou  de  débris,  elles  rendent 

l'abattage  du  minerai  plus  facile,  en  donnant  un  moyen   de 

découvrir  la  m«?se  qu^on  veut  abattre  sur  une  face  de  plus» 

Lorsque  le  filon  est  très-étroit,  on  est  obligé  d'enlever  une 
portion  de  la  roche  stérile  qui  le  renferme  ,  afin  de  donner  à 

l'ouvrage  une  largeur  suffisante  pour  que  le  mineur  puisse 
y  pénétrer.  Si,  dans  ce  cas,  le  filon  est  très-distinct  de  la  roche , 
on  peut, pour  rendre  le  travail  plus  prompt  et  la  séparation 
du  minerai  plus  facile,  dégager  le  filon  sur  une  de  ses  faces 
dans  une  certaine  étendue,  en  attaquant  la  roche  séparément; 

cette  opération  s'appelle  dépouiller  lejîlon.  Lorsqu'il  est  ainsi 
dégagé,  un  coup  d^  poudre  suffit  pour  en  détacher  une  grande 
masse  qui  ne  se  trouve  pas  mélangée  de  pierres  stériles.         « 

On  n'enlève  en  totalité  ou  en  partie,  parles  méthodes  que 
nous  avons  décrites ,  que  ceux  des  paralléiipipèdcs  qui  présen- 

tent desindices  de  richesse  suffisans  pour  faire  espérer  du  béné- 
fice. Pour  les  autres,  on  se  contente  de  suivre  les  veinules  de 

minéral  qui   se  présentent  par  des  ouvrages  dirigés  comme 
elles. 

Passons  à  l'exploitation  des  couches  comprises  dans  la 

première  classe,  c'est-à-dire  très-fortement  inclinées  à  l'hori- 

zon. Ces  couches  s'exploitent  en  général  comme  les  filons; 
celles  de  houille  seules  exigent  quelques  modifications  daiis 

les  méthodes.  On  leur  applique  l'ouvrage  en  gradins  droits, 
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et  l'ouvrage  en  gradins  renversés.  Ce  dernier  est  préférable 
au  premier,  parce  que  le  mineur,  ne  marchant  alors  que  sur 

les  déblais,  n'est  pas  exposé  à  écraser  la  houille.  Comme  on 
cherche  à  avoir  ce  combustible  en  gros  quartiers,  on  fait 

ordinairement  les  gradins  très-grands,  souvent  dix  mètres  de 
hauteur  sur  quinze  de  profondeur,  et  on  place  sur  chacan 

d'eux  plusieurs  mineurs.  On  pratique  alors,  à  partir  du  bas  de 
chaque  gradin,  une  galerie  de.  roulage  pour  transporter  la 

houille  au  puits  d'extraction  ou  à  une  galerie  principale. 
Quand  on  craint  le  dégagement  du  gaz  hydrogène,  on  ne  donne 
aux  gradins  que  deux  mètres  de  hauteur  sur  deux  mètres  de 

profondeur,  et  on  se  procure  assez  de  déblais  pour  en  former 

un  plan  très-voisin  des  gradins  qui  force  le  courant  d'air  à 
raser  leur  surface. 

Dans  quelques  mines  du  Midi  delà  France,  on  exploite  des 

couches  de  houille  presque  verticales  par  de  simples  gale- 

ries d'alongement  ouvertes  à  diverses  hauteurs,  et  entre 
lesquelles  on  laisse  des  massifs  plus  ou  moins  épais  pour  servir 
de  planchers.  Ce  mode  a  le  double  inconvénient  de  laisser 

une  partie  de  la  houille  inexploitée,  et  de  ne  présenter 

jamais  celle  qu'on  exploite  à  découvert  que  sur  une  face, 
tandis  qu'il  y  a  deux  faces  libres  dans  les  gradins.  Quelquefois 
on  prend  une  partie  de  la  houille  laissée  en  massifs  au  moyen 

de  puits  ou  cheminées  allant  d'une  galerie  à  l'autre. 

Venons  aux  gîtes  de  la  troisième  classe ,  c'est-à-dire  aux 
couchesdontrinclinaisoD  àl'horizon  est  au-dessousde  46  degrés , 
et  dont  l'épaisseur  ne  surpasse  pas  deux  mètres.  Les  premiers 
ti'avaux  préparatoires  doivent  y  avoir  introduit  les  ouvriers 
par  une  galerie  ouverte  suivant  la  direction  ou  la  pente  de 
la  couche,  rarement  suivant  une  ligne  oblique  ;  à  partir  de 

Celte  galerie  ,  on  en  ouvre  d'autres  dans  une  direction  per- 
pendiculaire à  la  sienne.  Si  la  première  suit  la  direction  de 

la  couche,  celles-ci  suivent  son  inclinaison,  et  s'appellent  à 
Vaîenciennes,  Descenderies  ^  quand  elles  descendent  au-des- 

sous de  la  galerie  principale,  et  Montées  ou  Vallées  quand 

elles  s'élèvent  au-dessus.  Si  au  contraire  la  première  galerie 
suit  l'inclinaison  ,  les  dernières  s'étendent  de  part  et  d'autre 
suivant  la  direction.  Dans  l'un  et  l'autre  cas  on  recoupe  ces 

galeries  par  d'autres  parallèles  à  la  galerie  principale.  Si  l'in- 
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clinaison  de  la  couche  est  trop  grande  pour  qu'on  puisse  mar- 
cher commodément  dans  une  galerie  qui  suîvroit  la  ligne  de 

plus  grande  pente  ̂   on  dirige  la  galerie  principale  seule  sui- 
vant sa  direction  ,  et  on  fait  suivre  des  lignes  obliques  aux 

deux  systèmes  de  galeries  préparatoires.  La  distance  mutuelle 

et  les  dimensions  de  ces  galeries  sont  très-variables  :  elles  sont 
principalement  destinées  à  reconnoître  la  couche  ,  la  mettre 

à  sec ,  y  faire  circuler  Tair,  la  diviser  en  niassifs ,  et  permettre 

d'attaquer  ces  massifs  par  les  points  et  dans  l'ordre  les  plus 
convenables.  La  largeur  qu'on  donne  aux  massifs  dépend  du 

nombre  d'ouvriers  qu'on  veut  faire  travailler  de  front;  leur 
longueur,  qui  peut  être  très-grande,  et  qui  est  ordinairement 

dans  le  sens  de  la  direction,  est  réglée  d'après  la  commodité 

du  transport  de  la  houille  et  les  besoins  de  l'airage.  Lorsqu'on 

exploite  en  s'éloignant  du  point  central ,  on  ne  fait  souvent 
que  très-peu  de  galeries  préparatoires,  et  on  leur  donne  très- 

peu  d'étendue  ;  mais  alors  on  est  obligé  d'en  établir  dans  les  es- 
paces excavés  au  moyen  de  déblais  et  d'un  boisage  solide,  pour 

le  roulage  et  l'airage.  On  leur  donne  leplussouvéntlesdirections 
qui  viennent  d'être  indiquées  ;  mais  quelquefois  on  en  fait  aussi 

d'obliques  appelées  à  Valenciennes  Demi' Vallée  s,  qui  servent  à 
conduire  lahouiileparun  chemin  pluscourtet  moins  incliné  de 

la  taille  à  la  galerie  principale  et  au  bas  du  puits  d'extraction. 
Lorsque  la  couche  exploitée  fait  un  angle  un  peu  considé- 

rable avec  l'horizon  ;  lorsque ,  par  exemple ,  cet  angle  sur- 

passe 20**,  on  fait  encore  des  galeries  d'une  autre  espèce.  Ce 
sont  des  galeries  de  traverse  qui  du  puits  d'extraction  vont 
joindre  la  couche  à  différens  niveaux:  elles  servent  k  amener 

la  houille  de  ces  divers  niveaux  à  des  chambres  pratiquées 

sur  les  côtés  du  puits ,  et  appelées  Places  d'Assemblage  ou  d'Ac^ 
crochage.  Là  on  la  charge  dans  lès  Tonnes  ou  Paniers  sans  être 

obligé  de  la  descendre  pour  cela  jusqu'au  bas  du  puits.  On 
ouvre  ces  galeries  de  traverse  à  des  niveaux  tels  qu'entre  deux 
traverses  successives  se  trouve  un  massif  d'exploitation.  On 
donne  aux  massifs  une  direction  parallèle  à  celle  de  la  couche  , 

et  très-souvent  on  les  exploite  en  s'éloignant  du  puits,  sans  le& 
avoir  divisés  par  des  galeries  préparatoires. 

Lorsque,  soit  en  perçant  les  travaux  préparatoires,  soit 
en  exploitant,  on  rencontre  des  Failles  qui  ont  fait  subir  de» 
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(lérangemens  à  la  couche  ,  il  faiil  rechercher  la  paftîe  de" 
cette  couche  qui  est  au-delà  de  la  Faille,  d'après  les  règles 

connues.  (Voyez  Faille.  )  Cette  recherche  s'exécute  au  moyen 
de  galeries. 

I^a  manière  d'enlever  le  minerai  contenu  dans  le  champ 
d'exploitation  préparé,  varie  suivant  diverses  circonstances, 
dont  les  plus  influentes  sont  la  solidité  du  toit,  la  solidité  et 

l'épaisseur  de  la  couche ,  et  la  quantité  de  gaz  délétères  qu'elle 
dégagc^Dans  les  couches  métallifères,  et  dans  les  couches  de 

houille  où  le  gaz  hydrogène  est  peu  abondant,  on  dispose  le 
travail  par  gradins  :  on  se  fera  une  idée  de  cette  disposition  en 

supposant  qu'on  incline  de  manière  à  la  rendre  presque  ho- 
rizontale une  couche  exploitée  par  gradins  renversés. 

Dans  les  mines  de  houille  ou  donne  aux  gradins  de  deux  à 
dix  ou  même  quinze  mètres  de  front  sur  un  à  deux  ou  huit  à 

dix  mètres  d'enfoncement.  Le  plus  souvent  le  front  des  gradins 
est  parallèle  à  la  ligne  de  plus  grande  pente  de  la  couche,  et  ils 

marchent  parallèlement  à  sa  dicection.  Quelquefois  on  adopte 

une  disposition  inverse.  D'autres  fois,  et  particulièrement 
lorsqu'un  dégagement  considérable  d'hydrogène  rend  né- 

cessaire un  airage  très-vif,  au  lieu  de  plusieurs  gradins,  on 

ne  forme  qu'une  seule  taille  à  laquelle  tous  les  ouvriers  tra- 
vaillent de  concert,  enfonçant  des  coins  simultanément  de 

manière  à  abattre  la  houille  à  la  fois  sur  toute  cette  longueur. 

On  voit  de  ces  tailles  qui  ont  jusqu'à  cinquante  et  même  jus- 

qu'à quatre  cents  mètres  de  longueur.  On  y  emploie  autant 
d'ouvriers  que  la  taille  a  de  fois  deux  mètres  de  long. 

Lorsque  la  couche  est  fortement  inclinée,  comme  cela  a 
souvent  lieu  à  Mons,  ce  qui  fait  que  les  ouvriers  placés  sur 

une  ligne  de  plus  grande  pente  seroient  dans  une  position 
incommode,  on  place  le  front  de  la  taille  obliquement. 

Quelquefois  aussi  on  est  déterminé  adonner  à  la  taille  cette 
direction  par  les  fissures  naturelles  qui  existent  dans  la  houille 
suivant  une  direction  à  peu  près  constante  ,  et  dont  on  veut 

profiter  dansl'exploitation.  L'exploitation ,  paruneseule  taille 
droite,  a  l'inconvénient  que  la  houille  ne  se  présente  à  dé- 

couvert que  sur  une  face. 

Quelque  soit  celui  de  ces  trois  modes  qu'on  emploie  pour 

enlever  les  massifs  de  houille,  on  est  obligé  de  s'occuper  d'é- 



MIN  337 

fayer  le  toit  en  arriére  de  la  taille  ,  au  moyen  d'un  boisage 
ou  de  remblais,  ce  qui  présente  beaucoup  de  difficultés  quand 

le  toit  est  très-peu  solide.  Voici  une  méthode  qui  évite  une 

partie  de  ces  difficultés,  et  des  dépenses  qu'elles  occasion- 
nent. Deux  galeries  parallèles  plus  ou  moins  larges  sont  pous- 

sées dans  la  couche  exploitée  jusqu'aux  limites  du  champ  d'ex- 
ploitation. A  l'extrémité  de  l'une  d'elles,  on  ouvre  une  galerie 

de  traverse  qu'on  pousse  perpendiculairement  à  la  première 
jusque  la  rencontre  de  la  seconde,  et  que  l'on  boise  solide- 

ment à  mesure.  Le  percement  achevé,  on  enlève,  en  se  reti- 

rant, tout  le  boisage,  à  l'exception  des  étançons  qui  bordent 

le  massif  laissé  entre  les  deux  galeries  d'alongement.  Dans  ce 
massif  on  ouvre  une  nouvelle  galerie  a  côté  de  celle  qu'on  vient 
d'abandonner;  et  après  l'avoir  achevée,  on  l'abandonne  à  son 
four  de  la  même  manière.  £n  continuant  ainsi,  on  enlève  tout 

lemassif.  Cette  méthode  ne  peut  s'appliquer  que  quand  l'airage 
est  très- facile,  on  voit  qu'elle  a  le  grand  avantage  d'enlever  toute 
la  matière  exploitable  sans  laisser  de  boisage  dans  la  terre.  Elle 
est  employée  dans  plusieurs  mines  de  houille  deSilésie  et  dans 

les  mines  de  lignite,  de  BouxweiUer  (département  du  Bas-Rhin). 
Ordinairement,  lorsque  la  couche  est  assez  épaisse  et  a^ez 

peu  mélangée  pour  fournir  peu  de  déblais ,  que  le  toit  est  diffi- 

cile à  soutenir,  et  qu'on  veut  exploiter  à  de  grandes  distances 
des  puits  sans  employer  beaucoup  d'étais ,  on  travaille  par 
Chambres^  On  donne  ce  nom  à  des  tailles  droites  de  dix  à  vingt 

mètres  de  largeur,  qui  avancentdans  la  houille  sans  qu'on  ait  fait 
de  galeries  préparatoires,  soit  suivant  la  direction  de  la 
couche,  soit  suivant  son  inclinaison,  soit  enfin  suivant  une 

ligne  oblique.  On  laisse  entre  les  chambres  de  longs  massifs  de 
houille  dont  la  largeur  est  ordinairement  de  dix  mètres.  Cette 

largeur  varie  ainsi  que  celle  des  chambres  elles-mêmes  avec 
la  soUdité  du  toit  et  de  la  couche.  Ordinairement  des  galeries 

obliques  descendent  de  chaque  chambre  à  la  galerie  principale. 
En  avançant  dans  chaque  taille,  on  remblaie  et  on  boise  derrière 

soi.  Quand  on  veut  abandonner  une  partie  des  travaux,  on 

extrait  les  longs  massifs  en  totalité  ou  en  partie,  en  revenant  du 

fond  de  l'exploitation  vers  le  puits  ou  la  galerie  d'extraction.  On 
peut  appliquera  cette  dernière  opération  le  mode  de  travail 

que  nous  venons  d'indiquer  dans  le  paragraphe  précédent. 
3i.  22 
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La  niétfaode   d'exploitation    par  chambres  est   employée 
avaatageusement  quand  on   craint  le  voisinage  de  quelque 

amas  d'eau ,  qu'on  peut  alors  arrêter  au  moyen  d'une  digue 
placée  entré  deux  massifs.  Dans  ce  cas,  il  faut  faire  p  récéder  la 

taille  par  des  trous  de  sonde,  que  Ton  perce  perpendiculaire- 
ment à  son  front  et  obliquement  à  ses  deux  angles^  et  que  Fou 

avance  continuellement  de  manière  à  ce  que  leur  extrémité  soit 

toujours  de  20  à  3o  mètres  en  avant.  Lorsque  la  sonde  ren- 

contre des  réservoirs  d'eau ,  on  les  laisse  s* écouler  par  le  trou 
qu'elle  a  fait ,  ou,  si  l'on  juge  qu'ils  sont  trop  abondans ,  on 
rebouche  le  trou  avec  soin;  on  construit  une  digue  solide 
derrière  le  front  de  la  taille,  et  on  reporte  Texploifation 

d*un  autre  côté.  Cette  précaution  est  particulièrement  en 
usage  dans  le  pays  de  Liège ,  où  les  couches  de  houille  sont 

criblées  de  vieux  ouvrages  dont  on  n'a  conservé  aucun  plan. 
Quelquefois  on  n'enlève  de  houille  que  celle  quise  tronvoit 

à  la  place  des  deux  systèmes  de  galeries  dont  nous  avoo^ 
parlé. en  premier  lieu.  Dans  ce  cas,  on  leur  donne  toute  la 

largeur  qu'elles  peuvent  avoir  sans  que  leur  plafond  s'éboule  ; 
on  laisse ,  pour  former  celui-ci,  une  portion  de  la  couche  de 
houille  quand  le  toit  de  la  couche  est  ébouleux.  Les  massifs 

qui  séparent  les  galeries  restent  dans  la  terre  comme  moyen 
de  soutennement,  et  on  ne  leur  laisse  que  les  dimensions  né- 

cessaires pour  qu'ils  remplissent  leur  objet.  Ce  mode  d'exploi- 
tation, qui  est  un  des  plus  simples,  s'appelle  exploitation  par 

Piliers ,  ou  en  Echiquier.  Il  est  désavantageux  à  plusieurs  égards , 
et  surtout  parce  que  les  massif  laissés  au  milieu  des  déblais  et 
des  éboulemens  sont  perdus. 

En  arrachant  la  houille  de  son  gîte,  on  cherche  toujours 

à  l'obtenir  en  gros  morceaux,  parce  que  la  menue  houille  a 
une  valeur  beaucoup  moindre.  Pour  y  parvenir  sûrement, 

on attaquela  couche  pargrands  parallélipipèdes,  qu'on  dégage 
stir  plusieurs  faces,  et  qu'on  abat  ensuite  tout  d'une  pièce. 
A  cet  effet,  on  creuse  avec  le  pic  une  rainure  ou  entaille 
étroite  parallèle  à  la  stratification,  à  laquelle  on  donne, 

selon  les  circonstances,  depuis  3  ou  4  centimètres  jusqu'à 
o™,2  de  hauteur,  et  qu'on  poursuit  aussi  loin  qu'on  peut, 
quelquefois  jusqu'à  o^y^b  ou  o",8o.  Cette  opération  porte  le 
nom  de  Hayage.  On  creuse  ordinairement  la  rainure  au  mur 



île  la  couche  y  en  profitant  du  lit  d'argile  schisteuse  tendre  sur 
laquelle  la  houille  repose  souvent.  D'autres  fois,  on  la  creuse, 
à  une  certaine  hauteur,  sur  un  des  lits  de  schiste  bitumi-^ 
neux  qui  fréquemment  divisent  la  houille.  Lorsque  cela  est 

tiécessaire  pour  Tempécher  de  tomber  par  parties ,  on  sou^ 

tient  le  bloc  de  houille  au-dessus  de  l'entaille,  au  moyen  de 
petits  étais  de  bois.  On  dégage  les  deux  exti^émités  du  parallé- 
lipipède  par  des  rainures  verticales,  à  moins  que  des  fissures 

naturelles  n'y  suppléent,  ou  qu'il  né  se  termineà  des  galeries; 
alors  on  enlève  lés  pièces  de  bois  qui  le  soutiennent,  et. quel- 

quefois il  tombe  par  son  propre  poids  ;  mais  plus  souvent  il 
faut  enfoncer  des  coins  entre  la  houille  et  le  schiste  du  toit. 

Quelquefois  on  est  obligé  de  faire  au  toit  une  seconde  entaille 

pour  faciliter  cette  séparation.  Quand  l'entaille  n'a  pas  été 
faite  au  mur,  on  peut  ordinairement  soulever  la  houille 

laissée  au  bas  avec  des  leviers  de  fer;  quelquefois  il  faut  aussi 

des  coins;  Plus  la  houille  offre  de  résistance,  plus  les  pa* 

rallélipipédes  qu'on  peut  abattre  à  la  fois  sont  petits.  LorS' 
qu'on  n'a  rien  à  craindre  du  gaz  hydrogène,  on  peut  sup- 

pléer, par  l'usfage  de  la  poudre,  à  celui  des  coins.  Dans  le 
transport  de  la  houille ,  on  évite  avec  soin  tout  ce  qui  peut  la 
briser  ou  la  salir. 

Qii'and  les  couches  sont  extrêmement  minces  ,  et  qu'on  peut 
cependant  les  exploiter  avec  avantage ,  on  perce  les  galeries 
de  roulage  en  entaillant  les  couches  du  toit,  pour  leur  donner 

la  hauteur  nécessaire  ;  mais  on  ne  donne  aux  tailles  qu'une 

hauteur  suffisante  pour  qu'Un  homme  puisse  s'y  tenir,  et  s'y 
traîner  couché  sur  le  côté.  C'est  dans  cette  position  que  le 
mineur  entaille  et  arrache  le  minerai  en  commençant  par 
déchausser  en  dessous  la  couche  exploitable,  et  que  des  enfans 

amènent  le  minerai  extrait  jusqu'aux  galeries ,  dans  des  espèces 
de  traîneaux  attachés  à  l'un  de  leurs  pieds.  Ce  mode  pénible 
èe  nomme  Travai7à  Col  Tordu  {Krummhals  Arbeit)-,  il  est  extrê- 
melnent  fatigant  pour  le  mineur  qui  travaille  presque  nUi 
On  soutient  de  distance  en  distance  le  toit  de  la  c6uche  avec 

des  billots  de  bois,  ou  JDien  on  remblaye  l'espace  excavé.  Cette 
inèthode  est  employée  dans  les  mines  dehouille  de  Hahlcreuzer , 

aux  environs  de  Meisenheîm ,  pays  de  Deux-Ponts,  pour  exploi- 

ter des  couches  qui  n'ont  pas  plus  d'un  à  deux  décimètres  dé 

22. 
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puissance.  On  remploie  également  à  la  mine  de  houille  de  Saini^ 
HippolyUy  dans  le  département  du  Haut-Rhin.  On  exploite  ansô 
de  cette  manière  quelques  couches  des  mines  de  cuivre  du 
Mansfeldj  et  la  marne  plombifère  de  TamoçfnlZj  en  Silésie. 

Si  on  éprouve  de  grandes  difficultés  pour  exploiter,  sans 

rien  enlever  d'inutile,  une  couche  très-mince,  on  en  ren- 
contre souvent  de  plus  grandes  encore   dans  l'exploitation 

des  couches  très-épaisses  qui  constituent  notre  troisième  classe, 

et  il  est  très-rare  qu'on  les  enlève  en  entier.  Telles  sont,  par 
exemple,  lescouches  de  houille  dont  lapuissance  surpassea  ôu3 
mètres;  on  est  obligé  de  les  diviser  en  plusieurs  étages,  dont 

la  puissance  ne  surpasse  pas  2  mètres,  et  qu'on  exploite  sac- 
cessivement.  On  pourroit  enlever  complètement  ces  différens 

étages ,  en  commençant  par  Finférieur ,  au  moyen  d'un  remblai 
complet ,  c'est-à-dire  en  remplissant   exactement,  avec   des 
déblais ,  l'espace  que  l'exploitation  laisse  vide  *,  m^is  le  plus 
souvent  ce  mode  d'exploitation  ne  peut  être  employé ,  parce 
qu'il  est  trop    dispendieux.    Certaines  couches   de    houille 
épaisses  de  trois  à  quatre  mètres,  et  dont  le  toit  e&t  solide, 
peuvent  être  exploitées   en  deux   étages,   en   commençant 

par  le  supérieur  qu'on  enlève  avec  assez  de  régularité  pour 
que  le  toit  descende  sur  l'inférieur  sans  beaucoup  se  frac- 

turer. Mais  on  exploite  ordinairement  ces  couches  épaisses 
par  piliers.  On  pratique,  dans  la  partie  inférieure  de  la  couche, 

des  galeries  à  angle  droit,  auxquelles  on  ne  donne  que  la  lar- 
geur que  leur  toit  peut  supporter  sans  se  rompre ,  et  entre  les- 

quelles on  laisse   des  piliers  rectangulaires   d^une   grosseur 
suffisante.  Si  le  minerai  est  très-peu  solide ,  on  ne  fait  qu'un 
seul  système  de  galeries  parallèles,  et  on  ne  recoupe  pais  les 

massifs  longitudinaux  qui  les  séparent.  Dans  l'un  et  Tautre  cas, 
on  remplit  les  galeries  de  déblais  destinés  à  empêcher  le  mi- 

nerai de  s'ébouler  petit  à  petit ,  et  à  porter  les  ouvriers  quand 
ils  viendront  exploiter  ce  qu'on  a  laissé  en  dessus.  Lorsqu'on 
sVst  étendu  de  cette  manière  dans  une  portion  considérable  de 
la  couche,  on  y  pratique  un  second  étage  de  travaux,  en  ouvrant 
de  nouvelles  galeries  au  toit  des  premières ,  et  leur  donnant 

exactement  la  même  largeur,  de  manière  à   ce  que  les  pi- 
liers du    second   étage  soient  exactement    la  prolongation 

de  ceux  du  premier.  On  continue  ainsi  jusqu'à  ce  qu'on  soit 
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arrivé  au  toit  de  la  couche  exploitée.  C'est  ainsi  qu'on  ex- 
ploite la  couche  principale  du  bassin  houîller  de  Dudley  ̂ 

en  Angleterre,  quia  10  mètres  d'épaisseur,  avec  cette  diffé* 
rence,  qu^il  n'y  a  pas  assez  de  débris  pour  rlE^mplir  les  gale- 

ries inférieures  jusqu'au  niveau  de  la  houille  qu'on  abat,  ce 
qui  est  incommode  pour  les  ouvriers ,  maïs  aussi  leur  permet 

de  travailler  par- dessous  à  dégager,  sur  le  côté,  la  masse  de 

houille  qu'ils  veulent  abattre.  On  divise  la  couche  en  cinq 
étages ,  dont  la  séparation  est  marquée  par  des  lits  d'argile 
schisteuse  ou  des  fissures  horizontales  naturelles. 

Lorsque  les  déblais  sont  abondans  et  bien  tassés,  on  peut 

quelquefois  retourner  au  milieu  d'eux  exploiter  les  piliers 
qu'on  avoit  laissés.  Quand  on  veut  faire  cette  opération,  il 
vaut  mieux  ne  faire  d'abord  qu'un  seul  système  de  galerie^ 
parallèles,  séparées  par  des  massifs  aussi  larges  qu'elles-mêmes, 
qu'on  exploite  ensuite  par  un  second  système  de  galeries  pa- 

reilles aux  premières. 

Les  filons  très-puissans  et  les  couches  très-inclinées  à  l'hori- 

zon ,  d'une  grande  épaisseur ,  présentent  des  difficultés  encore 
plus  grandes.  On  ne  peut  les  exploiter  par  piliers,  qui,  de- 

vant ,  dans  ce  cas ,  faire  un  très-grand  angle  avec  la  verticale , 
ou  acquérir  une  grande  hauteur,  ne  pourroient  se  soutenir* 

La  seule  méthode  que  l'art  puisse  prescrire  dans  les  cas  or- 
dinaires pour  exploiter  ces  sortes  de  gîtes ,  est  celle  connue 

sous  le  nom  d'ouvrage  en  travers,  qui  consiste  à  enlever 
toute  la  masse  en  commençant  par  le  bas. 

Supposons  qu'il  s'agisse  d'exploiter  une  couche  de  dix-huit 
à  vingt  mètres  de  puissance  ,  et  presque  verticale.  On  va 
joindre  le  mur  de  la  couche  au  point  le  plus  bas  auquel  on 

veuille  pousser  actuellement  l'exploitation  au  moyen  d'une 
galerie  ou  d'un  puits  ouvert  du  côté  du  mur,  et  d'une  galerie 
de  traverse.  Arrivé  sur  le  mur,  on  conduit  dans  la  couche 

même  une  galerie  d'alongement  qu'on  pousse  de  part  et  d'autre 
à  la  plus  grande  distance  que  lés  travaux  puissent  atteindre. 

Arrivé  à  quelque  distance  du  point  où  on  l'a  commencée ,  on 
Quvre  dans  le  minerai  uile  traverse  qu'on  pousse  jusqu'au  toit, 
en  la  boisant  s'il  est  nécessaire-,  tout  le  minerai  produit  par 
le  percement  de  cette  galerie  étant  enlevé,  on  aie  le  boisage 

i  l'exception  des  soles  des  cadres  qui  restent  pour  servir  à 

2  2*
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soutenir  le  toit  lorsqu'on  exploitera  U  masse  laissée  en  des- 
sous, et  on  la  comble  entièrement  avec  les  déblais  delà  mine , 

ou  avec  d'autres  qu'on  y  introduit;  on  ouvre  ensuite  une  nou- 
velle traverse  à  côté  de  la  première.  On  la  conduit  jusqu'au 

toit,  et  on  s'y  conduit  comme  dans  la  première ,  et  ainsi  de  suite* 
Fendant  que  celas^exécute,  la  galerie  d'alongement  continue 
à  avancer,  et  on  peut,  à  une  certaine  distance  de  la  première 
traverse ,  en  ouvrir  une  seconde ,  puis  une  troisième  plus  loin , 
et  agir  dans  chacune  comme  dans  la  première.  On  enlève  ainsi 

une  couche  ou  tranche  de  minerai  d'un  mètre  et  demi  à  deux 

mètres  d'épaisseur,  laquelle  se  trouve  remplacée  par  des  déblais 
qui  supportent  les  masses  supérieures  et  latérales,  et  qui  s'ap- 

puient sur  la  mas^e  inférieure  non  encore  exploitée»  liais 

avant  que  cette  opération  soit  terminée,  on  s'occupe  déjà 
d'enlever  une  autre  tranche  au-dessus   de  la  précédentes 
pour  cela  on  ouvre  une  nouvelle  galerie  d'alongement  sur 
le  mur  au-dessus  de  la  première ,  dont  le  plafond  sert  de  plan- 

cher à  celle-ci.  On  fait  partir  de  cette  galerie  des  traverses 
disposées  comme  celles  que  nous  venons  de  décrire ,  mais  seule- 

ment au-dessus  des  parties  déjà  exploitées  à  l'étage  inférieur, 
et  on  les  remplit  de  même  de  déblais  sans  laisser  de  bois.  Dès 

que  l'exploitation  de  la  seconde  tranche  est  un  peu  avancée, 
on  commence  celle  de  la  troisième,  et  ainsi  de  suite»  Les 

diverses  galeries  d'alongement  s'avancent  l'une  au-dessus  de 
l'autre  comme  les  étages  successifs  d^un  ouvrage  en  gradins  ren- 

versés, et  les  travaux  par  galeries  transversales  se  suivent  à 

peu  près  dans  le  même  ordre.  Ordinairement  on  n'exploite  que 
dix  étages  au  moyen  de  la  première  galerie  de  traverse ,  après 

quoi  on  en  ouvre  une  autre  au  niveau  du  onzième  étage  afin  d'é- 
viter l'inconvénient  de  descendre  le  minerai  pour  le  remonter 

ensuite.  Si  l'exploitation  ne  produit  pas  assez  de  remblais  ,  on 
pousse  dans  les  roches  stériles  une  galerie  suffisamment  longue^ 

à  l'extrémité  de  laquelle  on  pratique  une  excavation  en  forme 
de  cloche  dans  laquelle  on  s'en  procure  par  éboulement.  On 
extrait  ainsi  tout  le  minerai  de  la  couche  sans  en  laisser  pour 

étais.  Cependant  quand  le  minerai  est  très-peu  solide ,  on  croit 
devoir  ménager  de  distance  en  distance  des  massifs  puissans  de 

toute  l'épaisseur  de  la  couche,  qui  montent  perpendiculaire- 
ment depuis  le  fond.  Ces  massifs  sont  maintenus  par  les  dé- 
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biais  qu'on  entasse  entre  eux  ;  et  quand  les  déblais  ont  été 
affermis  par  le  temps,  on  peut  enlever  le  minerai  qu'on  avoit 
laissé  et  le  remplacer  par  des  pierres  stériles. 

Lorsque  le  minerai  estébouleux,  etque  ses  parois sontsolides^ 

on  peut  avoir  recours  à  un  mode  d'exploitation  plus  simple  et 
plus  économique ,  c'est  celui  qu'on  emploie  dans  le  ]pwys  de 
Liège  pour  exploiter  une  couche  de  schiste  alumineux  trésr 

puissante  et  fortement  inclinée.  L'exploitation  se  dispose  à 
peu  prés  comme  pour  l'ouvrage  en  travers;  on  divise  la  masse 
en  plusieurs  étages  qu'on  exploite  successivement,  mais  en 
commençant  nécessairement  par  le  plus  élevé.  On  arrive  au 

mur  de  la  couche  au  bas  de  l'étage  à  exploiter  au  moyen 
d'une  galerie ,  ou  d'un  puits  et  d'une  galerie;  on  pousse  une 
galerie  d'alongement  sur  le  mur  à  cent  ou  cent  cinquante 
mètres  de  chaque  côté  de  ce  point.  A  l'une  des  entrées  de  la 
galerie  d'alongement,  on  ouvre  une  traverse  qu'on  pousse 
jusqu'au  toit,  en  la  boisant  avec  soin.  Lorsqu'elle  est  achevée, 
on  enlève  successivement  tous  les  étais,  et  on  recueille  à  me- 

sure le  minerai  qui  s'éboule*  On  ouvre  ensuite  une  seconde 
traverse  à  une  petite  distance  de  la  première ,  et  on  y  opère 
de  même*  On  répète  cette  opération  tout  le  long  de  ]a  galerie 

d'alongement.  L'éboulement  se  communique  ordinairement 
Jusqu'à  quatre  mètres  au-dessus  du  plafond  des  traverses,  ou 
six  mètres  au-dessus  de  leur  sol ,  de  sorte  qu'on  enlève  en 
grande  partie  une  tranche  de  minerai  de  six  mètres  de  hau- 

teur. Ayant  ainsi  terminé  un  étage,  on  ouvre  une  seconde 

galerie  d'alongement  à  six  mètres  au-dessous  de  la  première , 
et  on  y  répète  la  même  série  d'opérations.  Il  arrive  dans  le  pays 
de  Liège  que  les  éboulemens  se  comiHunit^uent  jusqu'à  la  sur- 

face du  sol,  que  le  toit  et  le  mur  se  rapprochent  en  comprimant 

les  portions  de  minerai  qui  n'ont  pas  été  recuelllieSjet  qu'elles 
en  forment  une  couche  plus  mince  qui,  se  consolidant  avec  le 
temps,  peut  être  exploitée  de  nouveau  au  bout  de  trente  ou 
quarante  ans. 

11  nous  reste  à  parler  de  l'exploitation  des  mines  en  masse, 
qui  est  une  des  applications  les  plus  difficiles  de  Part  des 

mines.  A  moins  que  l'exploitation  à  ciel  ouvert  ne  soit  pos- 
sible pendant  un  temps  très-long,  et  pour  ainsi  dire  indéfini, 

J'art  ne  peut  recontioître  que  trois  manières  d'y  procéder^ 
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savoir  :  VOuvragt  en  Travers  dont  Temploi  fréquent  pour  les 
amas  entrelacés  leur  a  fait  donner  le  nom  de  slocÏM»erckj  qvi 

signifie  ouvrage  par  étages;  l'Ouvrage  par  Piliers  MontanSy 
avec  ou  sans  Remblais ,  et  VOuvrage  par  Ehoulementm  Ce  der- 

nier est  employé  en  Saxe  pour  tirer  parti  des  débris  de  la  ca- 

tastrophe qui  a  englouti  une  partie  de  la  mine  en  masse  d'iil- 
temberg ,  par  suite  de  travaux  imprudens. 

L'ouvrage  par  piliers  mon  tans  sans  remblais  s'emploie  avec 
grand  avantage  pour  les  substances  très-solides  et  tres-abon- 
dantes ,  telles  que  les  pierres  de  tailles,  le  gypse  ̂   le  sel  gemme. 

Le  toit  se  soutient  de  lui-même  sans  étais  ni  remblais ,  seule- 

ment on  a  quelquefois  l'attention  de  le  tailler  en  forme  de 
voûte.  Plusieurs  mines  de  sel  gemme  sont  remarquables  par  lar 
distance  et  la  hauteur  des  piliers  :  il  en  résulte  des  excavations 

de  cent  mètres  et  plus  de  long  et  de  large ,  et  d'une  hauteur 
très-considérable,  qui  ont  plus  d'une  fois  excité  l'admiration  des 
voyageurs.  On  cite  particulièrement  sous  ce  rapport  celles  de 
Vieliczhaetde  Bochnia  enGalicie,  et  du  ChesTiire  en  Angleterre* 

La  grande  abondance  des  minerais  en  masse  fait  que  le  plus 

souvent  on  n'attache  aucune  importance  à  leur  extraction 

complète  et  à  leur  conservation  ,  et  qu'on  y  pratique  sans  ail- 
cune  règle  des  travaux  irréguliers  qui  ,  pour  enlever  une 

foible  portion  de  la  masse ,  l'ébranlant  tout  entière  ,  et  finis- 
sent le  plus  souvent  par  être  d'un  accès  très^dangereux.  Aux 

mines  de  houille  du  Creusot,  il  existe  une  couche  très-incli- 

néede  ce  combustible  d'une  épaisseur  tellement  grande  qu'on 

peut  la  considérer  comme  une  masse.  On  l'exploite  par  étages 
en  allant  de  haut  en  bas.  Chaque  étage  de  travaux  se  compose 

de  galeries  longitudinales  et  transversales,  ayant  deux  mètres 
de  haut,  deux  mètres  trois  quarts  de  large ,  et  séparées  par  des 

piliers  de  trois  mètres.  Entre  deux  étages  successifs,  on  laisse 

un  massif  de  cinq  mètres ,  on  n'enlève  pas  de  cette  manière 
un  cinquième  de  la  houille.  Les  piliers  des  divers  étages  ne 

correspondent  pas  exactement  les  uns  aux  autres;  il  se  pro- 
duit des  porte-à-iaux  qui  amènent  des  éboulemens  et  des 

boulcversemens  ,  lesquels  donnent  souvent  lieu  à  l'inflamma- 
tion spontanée  delà  houille.  La  même  méthode  est  employée 

à  la  mine  de  Calamine  de  la  grande  montagne  près  d'Aix-la- 
Chapelle. 
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Quand  la  masse  de  minerai  est  très-solide,  on  y  creuse 

souvent  de  grandes  excavations  ou  chambres  dans  les  parties 

les  plus  riches,  et  on  agrandit  ces  excavations  autant  qu'il 
est  possible.  Ainsi ,  par  exemple ,  en  Hongrie  et  en  Transylva- 

nie ,  on  exploite  le  sel  gemme  au  moyen  d'une  seule  chambre 
conique,  ou  en  forme  de  cloche,  qu'on  creuse  au  bas  d'un 
puits  vertical,  et  qu'on  agrandit  tant  qu'on  n'a  pas  d'éboule- 
ment  à  craindre.  Les  ouvriers  y  descendent  p<nr  des  échelles 

qui  pendent  sans- appui  dans  le  milieu.  Enfin  dans  beaucoup, 
de  gîtes  en  masse ,  on  pousse  presque  au  hasard  des  travaux 
irréguliers.  Les  mines  de  fer  spathique  des  Pyrénées^  des  Alpes 
et  de  plusieurs  autres  pays,  sans  ̂ tre  en  très-grantjiea  masses, 
en  présentent  de  fâcheux  exemples. 

Les  minerais  de  fer  d'alluvion  rentrent  quelquefois,  à  cause 
de  la  puissance  du  dépôt,  dans  le  cas  des  mines  en  masses.  Alors, 
au  lieu  de  les  exploiter  à  ciel  ouvert ,  on  se  bori^e  souvent  à 

suivre ,  au  moyen  de  travaux  souterrains ,  les'^parties  les  plus 
riches.  Le  peu  de  valeur  du  minerai  fait  qu'on  ne  peut  en- 

gager dans  ces  travaux  qu'iin  trés-foible  capital  :  aussi  n'ont-iis 
que  peu  d'étendue,  de  solidité  et  de  durée.  On  ouvre  à  quel- 

ques mètres  l'un  de  l'autre  deux  puits  circulaires  de  douze 
ou  quinze  décimètres  de  diamètre,  dont  on  soutient  les  pa- 

rois au  moyen  de  branchages  plies  circqlairement.  On  joint 
ces  deux  puits  à  leur  partie  inférieure  par  une  galerie  ,  à 

partir  de  laquelle  on  s'avance  dans  toutes  les  directions  aussi 
loin  que  le  permettent  les  éboulemens  qui  ne  manquent  presque 
jamais  de  se  manifester  promptement. 

Quels  que  soient  la  forme  du  gîte  qu'on  exploite  et  le  mode 
d'exploitation  qu'on  juge  à  propos  d'employer ,  ily  a  quelques 
règles  générales  auxquelles  on  doit  toujours  se  conformer, 
dans  la  disposition  et  la  conduite  des  travaux. 

On  ne  doit  jamais  exploiter  de  suite  les  premiers  massifs 

qu'on  prépare,  mais  les  considérer  comme  un  dépôt  qu'on 
laisse  pour  la  fin  des  travaux,  et  attaquer  d'abord  les  plus 
éloignés  de  l'entrée.  On  doit  réunir,  dans  un  même  lieu,  au- 

tant d'ouvriers  qu'on  le  peut,  sans  qu'ils  se  nuisent  mutuel- 
lement; alors  leurs  travaux  se  prêtent  un  mutuel  secours,  et 

on  a  l'avantage  d'épargner  les  lumières ,  et  de  faciliter  la  sur- 
veillance. On  doit  aussi  exploiter  un  même  point  le  plus  vite 
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possible,  et  ne  le  quitter  qu^aprés  Tavoir  entièrement  épuisé, 
de  manière  à  ôter,  s^il  est  possible,  le  boisage  pour  le  faire 
servir  ailleurs ,  et  assurer  la  solidité ,  sll  y  a  lieu ,  par  d^  rem-: 
biais.  On  doit  enfin  adopter  les  dispositions  qui  rendent  le  Iran»-, 
port  intérieur  le  plus  court  et  le  plus  facile  possible,  et  faire  en, 
6or(e  que  les  eaux  se  réunissent  en  un  point  commun. 

Pendant  qu'on  exploite  les  massifs  préparés  par  des  travaux 
antérieurs,  il  faut  en  préparer  de  nouveaux,  et  pousser  en 
même  temps  les  travaux  de  recherche,  tant  à  Tintérieur 

qu'au  jour,  pour  chercher  à  découvrir  de  nouveaux  gîtes  pa- 
rallèles à  celui  que  Ton  suit.  Lorsqu'on  recherche  des  filons,, 

on  fait  le  plus  souvent  suivre,  aux  travaux  de  recherche ,  les 
filons  croiseurs ,  même  lorsque  ces  filons  sont  entièrement 
stériles,  parce  que  leur  excavation  est  moins  dispendieuse  que 
celle  des  roches  qui  les  encaissent. 

Le  mineur ,  en  poursuivant  dans  les  entrailles  de  la  terre 

les  richesses  qu'elle  recèle,  y  est  assailli  par  de  nombreux 
dangers.  Les  rochers ,  au  milieu  desquels  il  creuse ,  sont  loin, 

d'être  d'une  seule  pièce;  ils  sont  presque  toujours  pénétrés 
de  fentes,  dans  diverses  directions,  et  des  quartiers  prêts  à 

s'en  détacher  le  menacent  à  chaque  instant*,  souvent  même  il 
a  à  traverser  des  roches  friables  ou  des  matières  meubles. 

L'air  atmosphérique  le  suit  avec  peine  dans  les  canaux  étroits 
qu'il  ouVre  devant  lui,  et  les  eaux,  qui  circulent  dans  les 
fissures  du  terrain,  filtrent  continuellement  dans  son  exca- 

vation, et  tendent  sans  cesse  à  la  remplir.  Occupons  -  nous 

des  moyens  qu'il  emploie  pour  échapper  à  ces  trois  classes 
de  dangers. 

MOYENS    d'ÉTAYEB.   LES    EXCAVATIONS. 

Nous  avons  vu  que  les  excavations  des  mines  se  divisent  en 
trois  espèces  principales  :  les  Puits  ,  les  Galeries  ,  et  les  TailUa 

ou  Chambres  d'exploitation.  Lorsque  la  largeur  de  ces  excava- 
tions est  peu  considérable .  comme  l'est  ordinairement  celle  des 

puits  et  des  galeries,  leurs  parois  se  soutiennent  quelquefois 

par  elles-mêmes;  mais ,  le  plus  souvent,  on  est  obligé  de  les 
ctayerau  moyen  de  pièces  de  bois,  ou  au  moyen  de  murailles 
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construites  en  pierres  ou  en  briques,  ou  en  les  remplissant. 

Ces  trois  modes  de  soutennement  se  non^nent  Boisage^  Mu- 
raillemenl  et  Remblai. 

Le  Boisage  est  le  mode  le  plus  usité.  Il  varie ,  dans  sa  forme , 

pour  les  trois  espèces  d'excavations,  suivant  la  solidité  de| 
parois  qu'il  s'agit  de  soutenir. 

Pour  une  galerie ,  par  exemple ,  il  peut  être  nécessaire  desou« 
tenir  simplemjent  le  toit,  au  moyen  de  solives  placées  en  tra- 

vers, et  app  uyées  parles  deux  bouts  dans  la  roche  ;  ou  le  toit  et  les 

deux  parois,  au  moyen  d*une  solive  supérieure  s ,  fig,  4  et  5,  pi.  I, 
qui  prend  alors  le  nom  de  Chapeau ,  ou  Solis^etle  àcorniche^  repor 
sant  sur  deux  MoMans  latéraux  ou  Elançons  r^  r,  auxquels  on 

donne  une  légère  inclinaison  l'un  vers  l'autre,  de  manière  à  ce 
qu'ils  se  rapprochent  un  peu  vers  le  haut,  et  qui  s'appuient  sim- 

plement sur  le  sol.  Quelquefois  on  n'a  à  soutenir  qu'une  des  pa- 
rois latérales  etle  toit.  Ce  ca^se  présente  souvent  dans  les  filons^ 

On  ne  place  alors  des  piliers  que  d'un  côté,  et^de  l'autre  c6té 
le  chapeau  est  soutenu  dans  la  roche.  Il  peut  arriver  que  le 

Sol  d'une  galerie  ne  soit  pas  assez  solide  pour  fournir  une  base    ' 
assurée  aux  Montans ,  et  qu'il  soit  nécessaire  de  les  faire  repo" 
ser  sur  une  pièce  horizontale,  qu'on  nomme  Sole;  c'est  ce  qui 
s'appelle  boiser  à  Cadres  complets.  Les  Montans  sont  ordinai- 

rement simplement  posés  sur  la  sole;  mais  les  extrémités  du 
Chapeau  et  les  extrémités  supérieures  des  Montans  sont  en- 

taillées de  manière  à  ce  que  ceux-ci  ne  puissent  se  rappro- 
cher, et  à  ce  que  le  chapeau  conserve  toute  sa  résistance» 

Dans  les  terrains  friables  et  les  roches  fendillées,  on  met 
derrière    ces   pièces,    tant    au  plafond   que  sur  les  parois  , 
des  Bois  de   Garnissage,  Ce  sont   des  platiches  placées    ho- 

rizontalement, ou  bien  des  morceaux  de  bois  fendu  q^q^q'"^ 

appelés  Grands  Coins ,  qu'#n  place  tout  près  les  uns  des  autres, 
de  manière  à  ne  laisser  aucun  intervalle,    ou  des  Fascines» 

Dans  un   terrain    ordinaire,  le  mineur  pose,  ou  fait  pqt^er''--'^ 
ces  revétemens  à  mesure  qu'il  avance;  tnaîs  dans  un  terrain . 

ineuble ,  tel  que  le  sable  ou  les  débris,  il  faut  qu'il  s'en  fasse 
en  quelque   sorte   précéder;  alors  il  enfonce,   à  coups  de 
masse,    derrière   les  pièces   du  cadre   le    plus  avancé,  deç 

planches  épaisses  et  pointues ,  que  Ton  noiame  Palles-Planches , 

pf  qui  forment  les  parois  de  la  cavité  qu'il  va  creuser 9  leuf 



548  MIN 
extrémité  antérieure  étant  soutenue  par  la  terre  dans  laquelle 
elle  est  enfoncée ,  eileur  extrémité  postérieure  par  le  dernier 
cadre.  Aussitôt  que  le  mineur  est  assez  avancé,  il  les  soutient 
par  un  nouveau  cadre;  La  grosseur  des  bois  à  employer ,  ainsi  que 
la  distance  à  mettre  entre  les  Cadres  ouïes  Etançons,  dépendent 

de  la  force  de  la  poussée  à  laquelle  on  a  à  résister.  Quelque- 
fois ,  lorsque  cette  poussée  est  très-forte ,  et  que  les  entailles  des 

étançons  ne  suffisent  pas  pour  les  retenir,  on  est  obligé  de 

placer  entre  eux,  un  peu  au-dessous  du  chapeau,  une  pièce 
de  bois  horizontale.  Quand  une  galerie  doit  servir  à  la  fois 

i  plusieurs  usages  qui  s'excluent  Fun  Tautre ,  on  lui  donne 
une  hauteur  plus  considérable ,  et  on  y  construit  un  plancher 
à  une  certaine  hauteur.  Si,  par  exemple,  une  galerie 

doit  servir  à  la  fois  au  transport  des  minerais  et  à  Técou- 
lement  des  eaux,  on  construit,  à  quelques  décimètres 

au-dessus  de  son  fond,  un  plancher  eee^  fig.  2,  pi.  II,  sur 

lequel  s'exécute ie  roulage,  et  au-dessous  duquel  coulent  les 
eaux. 

Le  boisage  des  puits  varie  dans  sa  forme ,  ainsi  que  celui 
des  galeries ,  suivant  la  nature  et  la  disposition  du  terrain 

qu'ils  traversent,  et  suivant  les  usages  auxquels  ils  s^ont  desti- 
nés. Les  puits  destinés  à  être  boisés ,  sont  ordinairement  car- 

rés ou  rectangulaires ,  parce  que  cette  forme ,  qui  est  en  elle- 

même  plus  commode  pour  le  service  de  la  mine ,  rend  l'exé- 
cution du  boisage  plus  facile.  Le  boisage  se  compose  en  général. 

■  de  cadres  rectangulaires,  dont  les  pièces  ont  environ  o™,^  àe 
diamètre,  et  qu^on  place  k  une  certaine  distance  les  uns  des 
autres,  souvent  1"  ou  t",6o.  Il  n'y  a  que  lorsque  la  poussée 
des  terres  et  des  eaux  est  très-grande ,  qu'on  met  les  cadres 
en  contact  immédiat.  Les  pièces  qui  les  composent  sont  ordi- 

nairement assemblées  par  entailléi  à  mi -bois,  et  les.  deux 
pièees  les  plus  longues  se  prolongent  souvent  au-delà  des 

ailles,  pour  s'appuyer  dans  le  terrain.  Soit  que  le  puits  soit 
^vertical  ou  incliné,*  les  cadres  se  placent  toujours  de  ma- 

nière à  ce  que  leur  plan  soit  perpendiculaire  à  l'axe  du  puits. 
Il  arrive  souvent ,  dans  les  puits  inclinés ,  qu'il  n'y  a  que  deux 
faces,  ou  même  qu'une  seule,  qui  aient  besoin  d'être  étayées. 
On  les  soutient  au  moyen  de  pièces  de  bois  transversales, 

qu'on  appuie  ,  par  les  deux  bouts,  dans  la  roche.  Lorsque  les 
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cadres  ne  se  touchent  pas ,  on  place  derrière  des.  madriers 

ou  de  grands  coins,  pour  soutenir  le  terrain.  Lorsqu'on  em- 
ploie des  madriers,  on  y  attache  solidement  les  cadres,  de 

manière  qu'ils  ne  puissent  glisser;  il  suffit  alors,  pour  que 
tout  le  boisage  se  soutienne,  que  le  cadre  inférieur  soit  fixé 

solidement,  ou  que  les  pièces  de  celui  d'en  haut  dépassent 
les  angles  de  manière  à  s'appuyer  sur  le  sol.  En  creusant  un 
puits,  on  le  boisç  à  mesure,  en  procédant,  comme  nous  l'a- 
vonsindiqué  pour  une  galerie.  Quelquefois  ce  boisage  n'a  pas 
besoin  d'être  changé;  mais  souvent  aussi,  et  particulièrement 
dans  les  grands  puits,  il  ne  peut  servir  que  provisoirement, 

et  on  est  obligé  d'en»  établir    ensuite  un  plus  solide.  Dans 
les  grands  puits  rectangulaires,  qui  servent  à  la  fois  à  Tex- 

traction  des  minerais ,  à  l'épuisement  des  eaux  et  à  la  descente 
des  ouvriers,  les 'espaces  destinés  à  ces  divers  usages  sonit  en 

général  séparés  par   des  cloisons  qu'on   fait  servir  à   aug- 
menter la  solidité  du  boisage,  en  arc-boutant  les  pièces  des 

grands  côtés  des  cadres.  Souvent  même  une  cloison  sépare 
la  tonne  qui  monte  de  celle  qui  descend ,  pour  les  empêcher 

de  s'accrocher;  enfin,  on  est  souvent  obligé  d'y  pratiquer  des 
canaux  iparticuliers  pour  l'aîrage  (Voyez  fîg.  3,  pi*  I,  n,»', 
compa^imens  diestinés.  au  passage  des  tonnes ,  x  compartiment 

des  échelles,/  petit  canal  d'aîrage,  z  pompes  ).  Ces  grands  puits 
ont  ordinairement  2  mètres  de  large,   et  5   ou  6  de  long. 
On  donne  quelquefois  aux  puits  une  forme  hexagonale^  ou 
octogonale.  Les  pièces  du  boisage  étant  plus  courtes ,  résistent 
alors  davantage ,  mds  la  pose  de  ces  pièces  exige  beaucoup 

plus  de  soin.  On  boise  aussi  des  puits  circulaires.  £n  Angle* 
terre  on  le  fait  quelquefois  avec  des  pièces  de  bois,  tarllées 

comme  les  jantes  d'une  roue;  on  Ta  fait  aussi  a,vQc  des  douves 
de  tonneaux,  ou  avec  des  madriers  plus  forts,  placés  verti- 

calement, et  taillés  comme  les  voussoirs  d'une  voûte.  C'est 
surtout  aux  puits  de  petites  dimensions,  et  qui  ne  doiyent 

avoir  que  peu  de  durée ,  qu'on  donne  souvent  la  formç  cir* 
culaire.  On  se  borne  souvent  alors  à  soutenir  les  parties  qui 

semblent  ébouleuses,  avec   des   branches  d'arbre "  flexibles , 
qu'on  plie  suivant  la  circpnférenct  du  puits ,  et  derrière  les- 

quelles on  place  quelquefois  des  pièces  de  bois  verticales.  On 

peut  aussi  soutenir ,  de  cette  manière ,  les  parois  d'un  puits 
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qu'on  se  propose  de  boiser  ensuite  d'une  manière  plifssoiiae; 
oudemuraiiler. 

Avant  de  terminer  ce  qui  regarde  le  boisage,  nous  entre* 

rons  dans  quelques  détails  sur  le  creusement  et  le  boisage  'des 

puits,  dans  les  terrains  d'où  s'échappe  une  grande  quantité 
d'eau.  C'est  l'une  des  opérations  les  plus  difficiles  que  présente 
l'exploitation  des  mines.  On  peut  citer  comme  un  modèle 
pour  son  exécution  ,  la  manière  dont  on  foilce  les  puits  dans 
les  houillères  des  environs  de  Valenciennes^  à  travers  des 

couches  qui  laissent  filtrer  beaucoup  d'eau,  et  qu'on  appelle^ 
dans  le  pays ,  Nweaux  d*eau.  Lorsque  ces  bancs  ont  une  cer- 

taine consistance ,  après  avoir  solidement  boisé  la  partie  sn^ 

périeure  du  puits,  on  Félargitun  peu ,  afin  d'établir  un  boisage 
provisoire,  de  dimensionstellesqu'on  puisse  ensuite  construire 
dans  le  vide  intérieur  qu'il  présente  le  boisage  définitif,'  et  on 
s'enfonce  en. plaçant  à  mesure ,  au-dessous  les  uns  des  autres,  des 
cadres  contigus  appelés  Plates^Trousses ,  dont  les  pièces  platei 
ont  leur  plus  petite  dimension  danslesens  horizontaL  On  attaçiié 
chaque  cadre  au  précédent,  au  moyen  de  planches  minces 
clouées  dans  leur  intérieur.  On  épuise  les  eaux  a  mesure  avec 

des  pompes  de  la  puissance  convenable.  On  ne  peut  empè> 

cher  les  ouvriers  de  recevoir  destorrens  d'eau;  ce  travail  est 
des  plus  pénibles ,  et  même  dangereux ,  à  eausè  des  grandes 

quantités  d'eau  qu'un  simple  coup  de  pic  fait  souvent  jaillir 
à  l'improviste.  Si  le  banc  à  traverser  est  trop  peu  solide,  on 
commence  par  enfoncer,  sur  les  quatre  faces  du  puits ^  des 

planches  pointues  et  ferrées,  qui  s'adaptent  latéralement 
l'une  à  l'autre  par  rainures  et  languettes,  et  qu'on  appelle 
Pâlies-Planches,  Plus  bas,  on  en  enfonce  de  nouvelles  dans 

l'intérieur  des  premières,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'on 
ait  traversé  le  banc  mouvant.  On  doit  calculer  l'élargissement 
qu'on  fait  subir  au  puits,  en  entrant  dans  le  banc  mouvant, 
d'après  le  nombre  de  Cours  de  Palles'Planches  qu'on  aura  à 
enfoncer  successivement  les  uns  au-dedans  des  autres.  Si  le 

banc  est  tout-à-fait  coulant,  on  y  enfonce,  avec  des  vis  de 
pression  et  à  coups  de  mouton ,  un  cadre  tranchant  à  sa 

partie  inférieure,  sur  leqtfel  on  en  place  d'autres,  en  faisant 
descendre  tout  le  système  tant  qu'il  obéit,  et  déblayant  à 
mesure  dans  l'intérieur.  Lorsqu'il  refuse,  on  recommence  là  ' 
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même  opération  dans  l'intérieur ,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce 
que  le  banc  mouvant  soit  traversé.  En  Angleterre,  aux  en- 

virons de  Nisiveàstle ^  on  substitue  aux  cadres  des  anneaux 

cylindriques  "de  fonte  d'une  ou  de  plusieurs  pièces,  suivant leur  diamètre. 

Lorsqu'on  est  pairvenu  à  traverser  le  banc  mouvant,  il 
s'agit  d'y  placer  un  boisage  ̂ olide  et  imperméable»  Pour  cela 
dn  s'arrête  au  premier  banc  solide  et  imperméable  qu'on 
rencontre  après  le  banc  d'où  sortent  les  eaux;  on  entaille  ce 
banc,  de  manière  à  présenter  un  plan  horizontal  bien  uni, 

terminé  par  des  plans  verticaux,  disposés  suivant  les  faces  d'un 
rectangle  parallèle  à  celui  du  puits.  On  applique,  contre  ce» 
plans  9  des  poutres  plates  nommées  Lambourdes ,  derrière  les- 

qulsUes  on'  fait  entrer  de  la  mousse.  Dans  l'espace  circonscrit 
par  les  Lambourdes ,  on  place  le  pre'mier  cadre  du  boisage ,  dont 
les  pièces  sont  plus  fortes  que  celles  desicadres  ordinaires.  Entre 

ces  pièces  et  les  lambourdes  ^  on  place  d'abord,  la  tête  en  bas^ 
autant  de  petits  coins  de  bois  blanc  séchés  au  four  qu'on  peut 
en  faire  tenir;  entre  ceux-ci  on  en  enfonce  d'autres ,  de  même 
nature,  la  pointe  en  bas;  enfin,  dans  les  jpetits  intervalles  qui 
restent ,  on  chasse ,  à  coups  de  marteau ,  des  coins  de  bois  de 

chêne ,  fusqu'à  ce  que  tes  moindi'es  interstices  soient  boucjiés , 
et  que  le  toui  forme,  entre  la  lambourde  et  le  cadre,  une 
masse  solide  et  imperméable  capable  de  soutenir  le  cadre  en 

l'air  quand  le  banc  sur  lequel  il  repose  est  enlevé.  Les  coin» 
dont  nous  venons  de  parlers'appellent  Picots ,  l'opération  s'ap- 

pelle PicoïagCj  et  le  premier  cadre  Trousse  à  Picoter,  Sur  ce 

premier  cadre  on  en  place  successivement  d'autres,  de  di- 
mensions convenables,  pour  résister  à  la  poussée  de  l'eau  et 

des  terres  ;  on  fait  en  sorte  qu'ils  se  joignent  bien.  On  les  calfate 
avec  soin,  et  on  garnît,  en  mousse  ou  en  mortier,  tous  le» 
vides  qui  ]f>ourroient  rester  entre  ces  cadres  et  les  parois  du 

puits  provisoire.  On  élève  ce  boisage  jusqu'à  celui  de  la  par* 
tie  supérieure  du  puits,  auquel  on  l'unit  soigneusement. 

Le  boisage  formé  ainsi  de  cadres  contigusbien  joints  s'appelle 
Cuvelage,  On  doit  Cuveler  et  picoter  tdPus  les  puits  qui  tra« 

versent  des  couches  d'où  filtre  une  grande  quantité  d'eau , 
pour  parvenir  ensuite  à  des  couches  sèches. 

Le  boisage  des  Tailles  et  des  espaces  Excavés  varie  beau- 
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coup  dam  sa  forme  et  dans  sa  force ,  suivant- la  forme  da 

gîte,  la  solidité  de  ses  parois  et  la  grandeur  des  vides  qu*OD 
y  pratique.  Dans  les  gites  peu  inclinés  et  d'une  épaisseur  mé- 

diocre,  tels  que  la  plupart  des  couches  de  houille  ,  on  étaie 

à  mesure  qu'on  avance  dans  les  tailles  ou  chambres,  au 
moyen  d'Etançons ,  qu'on  place  entre  le  toit  et  le  muir ,  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  leurs  plans.  Quand  le  tdît  ou 

le  mur  sont  peu  solides,  on  appuie  l'extréiûité  correspon- 
dante des  étançons  sur  une  pièce  de  bois  transversale ,  appe- 

lée Semelle  y  qui,  s'appUquant  contre  la  roche,  sur  une  plus 
grande  étendue ,  les  empêche  d'y  entrer.  Si  le  toit  est  très* 
peu  solide ,  on  place  des  bois  de  garnissage  sur  les  semelles. 
Dans  les  gites  très-inclinés,  comme  les  filons,  on  appuie  de 
même  le  toit  sur  le  mur;  mais  il  faut ,  en  outre ,  des  planchers 

de  distance  en  distance ,  pdur  soutenir  les.  déblais.  Ces  plan- 
chers ,  faciles  à  construire  dans  les  filons  minces,  deviennent 

4rès-dispendieux  dans  les  filons  pnissans.  On  les  construit  au 

moyen  de  pièces  de  bois  tranversales ,  dont  les  deux  extrémi- 
tés reposent  dans  des  entailles  de  la  roche ,  et  dont  le  milieu 

est  soutenu  par  des  jambes  de  force ,  lorsque  leur  portée  est 
considérable. 
Comme  il  est  nécessaire  de  conserver  aux  bois  toute  leur 

force ,  on  n'équarrît  que  ceux  pour  lesquels  cela  est  absolu- 
ment nécessaire,  comme  les  pièces  des  cuvelages;  quant  aux 

pièces  des  cadres  des  puits  et  des  galeries  ,  on  ne  fait  que  les 
blanchir,  souvent  même  on  ne  ]e  fait  pas  pour  les  étançons 
des  galeries,  et  jamais  on  ne  le  fait  pour  ceux  ^ employés 

dans  les  espaces  excavés;  mais,  dans  tous  les  cas,  on  ôtel'é- 
corce,  parce  qu'on  a  remarqué  qu'elle  accélère  la  détério- 

ration des  bois  en  conservant  l'humiditc.  On  enlève  aussi, 

par  la  même  raison ,  l'aubier  du  chêne.' Les  bois  résineux,  appelés  en  Allemagne  bois  à  aiguilles, 
résistent  et  durent  beaucoup  moins  que  les  bois  à  feuillages , 
tels  que  le  chêne ,  le  hêtre,  le  merisier.  Les  meilleurs  sont, 
parmi  les  premiers,  le  melèse,  et  parmi  lesderniers,  le  chêne  et 
le  merisier.  Ces  derniers  durent  quelquefois  quarante  ans;  les 
bois  résineux  rarement  plus  de  dix  ans.  Malgré  le  désavantage 
des  bois  résineux,  ils  sont  assez  souvent  employés  dans  les 

mines,  parce  qu'ils  croissent  communément  dans  les  pays  de 
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montagnes,  qui  sont  en  même  temps  des  pays  k  mines.  On 

a  observé  que  les  boisages  se  conservent  d'autant  plus  long- 
temps que  Tair  des  mines  est  plus  pur. 

Dans  un  grand  nombre  de  mines ,  on  trouve  de  l'avantage 
à  soutenir  les  excavations  par  des  constructions  en  pierres 
ou  en  briques,  avec  mortier,  ou  à  pierres  sèches,  à  la  place 
de  boisage»  Ces  constructions  sont  souvent  plus  coûteuses-;  mais 

elles  durent  bien  plus  long-temps,  et  exigent  moins  de  répa- 
rations. On  les  emploie ,  comme  le  boisage ,  pour  soutenir  les 

parois  et  le  toit  des  galeries ,  pour  revêtir  celles  des  puits ,  et 
pour  soutenir  les  parois  et  le  toit  des  espaces  excavés. 

Souvent  ou  revêtit  les  deux  parois  d'une  galerie  de  murs 
verticaux,  et  on  soutient  son  toit  par  une  voûte  en  ogive  ou 

en  plein  cintre.  Si  les  parois  sontsolides,  on  se  contente  d'une 
simple  voàte  pour  soutenir  le  toit.  Quelquefois  on  forme  toute 

la  surface  d'une  galerie  d'une  seule  voûte  elliptique,  dont  le 
grand  axe  est  vertical,  et  dont  la  partie  inférieure,  surmontée 

d'un  plancher  en  bois ,  sert  à  Técoulement  des  eaux. 
On  donne  aussi  friéquemàlenrt  aux  puits  murailles  une 

forme  circulaire  ou  elliptique,  qui  est  plus  propre  k  résister 
à  la  poussée  des  eaux  et  des  terres.  On  muraille  cependant 
aussi  des  puits  rectangulaires  de  toutes  dimensions.  On  a  soin 

de  faire  reposer  le  muraiileur  sur  un  banc  solide.  On  l'appuie 

aussi  sur  tous  les  bancs  solides  qu'il  peut  traverser.  S'il  se 
présente  un  très-long  intervalle  pendant  lequel  il  n'en  traverse 
aucun,  on  pratique,  tout  autour  du  puits,  une  entaille,  sur 
le  sol  de  laquelle  on  place  de  fortes  pièces  de  bois.  Ces  pièces 
de  bois  supportent  en  partie  la  portion  supérieure  du  murail- 

lement,  à  laquelle  on  donne  d'abord  une  grande  épaisseur, 
et  qu^on  ramène  ensuite  peu  à  peu  aniL  dimensions  ordi->> 
naires.  Si  deux  faces  seulement  du  puits  ont  besoin  d'être 
soutenues,  on  ne  muraille  que  celles-là,  et  on  place,  de  dis- 

tance en  distance ,  des  arcs  de  voûte ,  appuyés  sur  les  parties 
les  plus  solidft  des  deux  autres  parois,  pour  soutenir  les 

parties  supérieures  du  muraillement. 
Dans  les  tailles  poussées  dans  des  couches  peu  inclinées , 

on  construit ,  avec  les  parties  les  plus  solides  des  déblais ,  des 

murailles  à  pierres  sèches,  ou  des  piliers  qu'on  élève  jus- 
qu'au toit,  et  qui  suppléent  ou  diminuent  le  boisage. 
3i.  25 
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On  peut  enfin  soutenir  les  parob  d'une  excavation ,  en  la 
remplissant  complètement  de  déblais;  Nous  avons  cité  de» 

cas  où  le  remblai  fait  partie  essentielle  du  mode  d'exploita-* 
tion.  Il  en  existe  d'autres  où  son  emploi ,  sans  être  indispen- 

sable, peut  être  très-utile.  Si,  par  exemple,  on  veut  con- 

server pendant  long-temps  les  parois  d'une  excavation ,  sana 
cependant  avoir  besoin  d'y  passer,  il  est  souvent  plus  écono- 

mique de  la  remblayer  que  d'y  entretenir  des  soutiens.  Il, 
existe ,  dans  le  pays  de  Liège,  des  puits  qu'on  a  ainsi  remplis 
il  y  a  plusieurs  siècles,  et  qu'on  retrouve  maintenant  intacts 
lorsqu'on  les  vide.  Le  remblai  est  encore  utile  pour  former  des 
chemins  dans  des  couches  inclinées ,  fermer  des  passages  à  Tair, 

et  former  des  canaux  d'airage.  On  l'exécute  soit  avec  des  dé- 
blais de  l'exploitation  même ,  soit  en  se  procurant  des  déblais 

à  la  surface  du  sol ,  soit  en  creusant  des  excavations  exprès 
dans  le  terrain  qui  encaisse  les  gites  exploités» 

AIRAGE   DES  MINES. 

Lorsque  les  hommes  pénètrent  par  des  chemins  étraits  dans 

l'intérieur  de  la  terre ,  leur  respiration ,  la  combustion  des 

lumières  et  celle  de  la  pou  dre  ne  tardent  pas  à  vicier  l'air.  La  dé- 
composition desboisy  contribue  également,  etsouvent  le  gite  de 

minerai  y  contribue  lui-même,  comme  la  plupart  des  houilles 

par  le  gaz  hydrogène  carboné  ou  sulfuré  ,  qu'elles  dégagent , 
les  pyrites  en  efflorescence  par  l'oxigène  qu'elles  absorbent, 
d'autres  minéraux  par  les  vapeurs  arsenicales  ou  mercurielles 

qu'ils  produisent.  Il  résulte  de  ces  différentes  causes  des  pro- 

portions diverses  de  gaz  acide  carbonique,  d'hydrogène  car- 
boné ,  etc.  et  une  diminution  dans  la  quantité  d'oxigène ,  qui 

font  que  le  mélange  est  plus  ou  moins  impropre  à  la  respi- 
ration et  à  la  combustion.  En  outre,  quand  le  gaz  hydrogène 

est  dans  une  certaine  proportion ,  il  peut  s'enflammer  aux 

lampes  des  mineurs,  et  occasionner  par  les  détonations  qu'il 
produit,  des  accidens  désastreux.  De  là  résulfi  la  nécessité 

d'entretenir  dans  les  cavités  souterraines  une  circulation  con- 

tinuelle d'air  qui  renouvelle  sans  cesse  l'atmosphère  dans  la- 
quelle les  mineurs  travaillent.  L'ensemble  des  moyens  qu'on 

emploie  pour  produire  cet  effet,  constitue  ce  qu'on  appelle 
VAirage  des  mines. 
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On  divise  ces  moyens  en  Naturels  et  Artificiels. 
Les  Moyens  Naturels  sont  les  couraiis  produits  par  la  diifé* 

rence  dé  densité  de  l'air  des  mines  et  de  Tair  extérieur,  et 
les  dispositions  qu'on  emploie  pour  diriger  cette  action  de  la 
manière  la  plus  utiles 

La  température  de  Tair  des  travaux  égale  ou  surpasse  la 
tenipérature  moyenne  du  lieu  dans  lequel  lamine  est  ouverte. 
Il  est  donc  en  hiver  plus  léger,  et  souvent  en  été  plus  lourd 

que  Tair  de  l'atmosphère.  Aussi,  lorsque  la  mine  présente  deux 
ouvertures  à  des  niveaux  dififérens ,  l'air  s'écoule  naturellement 
par  la  plus  élevée  en  hiver ,  et  par  la  plus  basse  en  été.  On  peut 

profiter  de  cela  pour  porter  l'air  au  fond  d'une  galerie  même 
très-longue,  ouverte  dans  le  flanc  d'une  mpntagne,  en  perçant 
un  puits  à  son  toit  à  quelque  distance  de  son  entrée,  et  Id  di- 

visant par  un  plancher  horizontal  en  deux  parties  qui  ne  com- 

muniquent entre  elles  cfu'à  l'extrémité  la  plus  reculée,  et  dont 
la  supérieure  communique  avec  le  puits,  et  l'inférieure  avec 
Torifice  de  la  galerie.  Si  les  deux  compartimens  ont  des  di. 
mensions  différentes,  lair  qui  se  trouve  dans  le  plus  petit  se 
met  plus  vite  en  équilibre  de  température  avec  la  roche,  et 
la  différence  de  température  des  deux  compartimens  suffit 

pour  produire  un  courant.  Si  un  filet  d'eau  s'écoule  par  cette 
galerie,  il  facilite  en  été  par  son  mouvement  et  par  la  fraî- 

cheur qu'il  lui  communique ,  l'écoulement  de  l'air  par  le  com- 
partiment inférieur.  Si  une  mine  a  plusieurs  ouverturessituées 

au  même  niveau ,  il  est  rare  que  quelque  circonstance  parti- 

culière ne  vienne  pas  détruire  pendant  Thiver  l'équilibre  ins- 
tantané dans  lequel  se  trouve  l'air  léger  qu'elle  contient; 

telle  est  la  plus  grande  largeur  de  l'un  des  puits  qui,  occa- 
sionnant un  plus  grand  refroidissement,  détermine  l'air  exté- 

rieur à  descendre  par  cette  voie.  Mais  dans  les  temps  chauds, 

l'air  renfermé  dans  les  excavations  étant  plus  frais  et  plus 
lourd  que  l'air  extérieur,  et  tendant  par  son  poids  à  rester 
au  fond  des  exploitations ,  les  causes  précitées  sont  presque  tou« 
jours  trop  foibles  pour  le  déterminer  à  en  sortir.  On  y  par- 

vient souvent  en  élevant  sur  l'un  des  puits  une  cheminée  de 

vingt  à  trente  mètres  de  hauteur,  qui  produit  l'effet  d'une 
ouverture  à  un  niveau  différent;  mais  lorsque  ce  moyen  ne 
réujssit  pas,  il  faut  avoir  recours  aux  moyens  artificiels  qui 23. 
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deviennent  aussi  trèssouvent  né<!es$airespour  toute  espèce  de 

mine  dans  les  temps  doux  ou  l'air  extérieur  eit  à  peu  prés  à  la 
itiéuie  température  que  celui  des  minés,  et  ob  les  moyens  na* 

turels  d'airage  perdent  toute  leur  action.  On  a  remarqué  que 
les  temps  d'orage  et  les  grands  vents  dérangent  ordinairement 
la  marche  de  Tairage. 

Les  Moyens  Artificiels  d'airage  sont  de  deux  espèces  :  les 
uns  soufflent  ou  refoulent  l'air  dans  le  fond  des  excavations  ; 
les  autres  aspirent  ou  raréfient  l'air  in  térieur* 

Pour  produire  le  premier  effet  y  on  emploie  des  Ventilateurs  , 

des  Trompes  y  des  Soufflets' de  diverses  espèces.  Mais  toutes  cea 
machines  neproduisentjamaisquele  mélange  defairpur-qoe 
Fon  souffle  avec  l'air  vicié  des  travaux;  et  à  des  distances  un 
peu  considérables  ,  leur  effet  est  toujours  peu  sensible; 

Quand  au  contraire  on  aspire  ou  raréfie  l'air  vicié,  il  est  rem- 

placé naturellement  en  entier  par  l'air 'atmosphérique  qui  a'jui* 
troduitde  l'extérieur,  et  l'effet  obtenu  est  beaucoup  meilleur. 
On  peut  employer  dans  ce  but  des  machines  soufflantes  de 

toute  espèce,  en  faisant  ouvrir  leurs  clapets  d'entrée  dans  des 
tu3^ux  qui  vont  chercher  l'air  au  fond  des  excavations.  Mais 
le  moyen  le  plus  puissant,  et  celui  qui  est  suseeptible  des  plus 

nombreuses  applications,  est  le  Feu,  Pour  l'employer  on  éta- 
blit une  grille  surmontée  d'un  tuyau  d'aspiration ,  et  disposée 

de  telle  manière  que  le  feu  qu'on  fait  dessus  ne  puisse  être 
alimenté  que  par  de  l'air  tiré  de  l'intérieur  des  travaux.  Sou- 

vent on  place  le  feu  dans  l'intérieur  de  la  mine  au  fond  d'un 

puits  principal  ou  d'un  puits  d'airage,  qui  reçoit  l'air  du  puits 
principal  à  une  certaine  hauteur.  Quelquefois  aussi  on  sus- 

pend le  feu  dans  le  puits  au  moyen  d'une  corbeille  en  fer  : 
ordinairement  un  puits  qui  contient  un  feu  d'airage  est  sur- 

monté d'une  cheminée  élevée;  si  l'air  qui  sort  de  la  mine  est 
assez  mélangé  de  gaz  hydrogène  pour  être  détonant  ,  on  le 
fait  passer  dans  un  tuyau  qui  traverse  un  foyer  alimenté  par 
l'air  extérieur. 

Il  ne  suffit  pas  de  forcer  l'air  à  entrer  et  sortir  continuel- 
lement d'une  mine,  il  faut  encore  le  forcer  à  circuler  prin- 

cipalement dans  les  parties  où  les  ouvriers  travaillent  et  cir- 

culent. Souvent  l'air,  cherchant' son  cours  par  la  route  la  plus 
courte,  n*a  aucune  tendance  à  circuler  dans  \es  travaux  le^ 
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plus  profonds  oa  les  plus  recules.  Il  faut  alors  ïy  contraindre 
en  lui  fermant  toute  autre  route  au  moyen  de  cloisons  et  d^ 

portes  battantes;  et,  s'il  est  nécessaire,  en  conduisant  le 
courant  au  moyen  de  planchers ,  de  tuyaux  de  bois  et  de 
canaux  en  maçonnerie  dans  ies  endroits  oh.  il  doit  passer. 

Les  galeries  tortueuses,  les  boisages  multipliés  sont  des  ob- 

stacles qui  s'opposent  à  la  libre  circulation  de  l'air.  Des  voies 
courtes  et  directes,  des  parois  lisses  la  rendent  au  contraire 
plus  facile.  Dans  les  mines  de  houille ,  sujettes  au  Feu  Grisou  ̂  

c'est-à-dire  aux  explosions  causées  par  le  gaz  hydrogène ,  il 
est  essentiel  que  Tair  rase  Ifs  tailles  le  plus  immédiatement 

et  le  plus  vivement  possible.  Pour  cela  on  l'oblige  à  arriver 
et  à  sortir  de  la  taille  par  des  conduits  dont  on  bâtit  les  pa- 

rois avec  des  déblais  ou  des  briques  ,  et  qu'on  fait  avancer 
sans  cesse  de  manière  à  déboucher  toujours  très-près  des  deux 
bouts  de  la  taille,  et  on  place  derrière  les  ouvriers,  à  la  plus 
petite  distance  possible ,  une  muraille  de  déblais  :  pour  que 

l'air  emporte  plus  aisément  le  gaz  hydrogène  qui  est  plus  lé- 
ger, et  pour  qu'on  puisse  établir  le  roulage  dans  la  voie  qui 

amène  Pair,  on  fait  ordinairement  parcourir  la  taille  par  l'air de  bas  en  haut. 

jârUlSSMENT    DES  EAUX. 

Le  mineur,  en  s'enfonçant  dans  l'intérieur  de  la  terre,  ne 
tarde  pas  à  faire  jaillir  des  sources  :  leurs  eaux,  en  s'infiltrant 
dans  les  excavations  qu'il  creuse,  sont  un  des  plus  grands 
obstacles  que  la  nature  oppose  à  ses  travaux.  Lorsque  ces 

travaux  s'exécutent  au-dessus  du  niveau  de  quelque  vallée 
peu  éloignée  ,  on  parvient  à  se  débarrasser  des  eaux  en  les  y 

conduisant  par  une  Tranchée  ou  par-  une  Galerie  (VEcoule- 

menU  C'est  toujours  le  moyen  d'assèchement  le  plus  sûr-,  •'^t, 
malgré  les  grandes  avances  qu'il  exige,  c'est  souvent  le  plus 
économique.  Les  grands  avantages  que  présentent  ces  galeries, 

fontqu'onne  craint  jamais  de  les  établir  dans  les  exploitations 
qui  promettent  une  longue  durée.  Il  y  en  a  qui  ont  plusieurs 
lieues  de  longueur  :  quelquefois  on  parvient  à  les  disposer  de 
manière  à  épuiser  les  eaux  de  plusieurs  mines,  comme  on  le 
voit  dans  les  environs  de  Freyberg.  On  doit  ne  donner  aux 
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galeries  d'écoulement  que  la  pente  rigoureusement 
pour  que  les  eaux  s'écoulent ,  tout  au  plus  de  g^  à  ̂ - ,  afin 
d'assécher  la  mine  jusqu'au  niveau  le  jplus  bas  possible* 

Touteslesfois  qu'on  porte  les  travaux  au-dessous  des  moyens 
d'écoulement  naturels,  ou  au-dessous  d'une  plaine,  on  est 

forcé  d'avoir  recours  à  des  moyens  mécaniques.  On  diminue 
autant  que  possible  la  quantité  d'eau  qui  s'infiltre  en  cuvelant, 
muraillant  et  calfatant  avec  le  plus  grand  soin  les  puits  et 

toutes  les  excavations  qui  traversent  des  niveaux  d^eau  ,  et  on 
dispose  les  travaux  intérieurs  de  manière  à  ce  que  toutes  les 

eaux  viennent  se  réunir  dans  des  puisarts  placés  au  bas  des 

puits  ou  des  galeries  inclinées,  d'où  on  les  élève  au  jour 

ou  au  niveau  delà  galerie  d'écoulement.  Cette  opération  s'exé- 
cute suivant  leur  plus  ou  moins  grande  abondance,  au  moyen 

de  seaux  qui,  quand  ils  ont  de  grandes  dimensions ,  prennent 
le  nom  de  Tonnes  ou  Bennes  ,  et  auxquels ,  dans  quelques 
mines,  on  substitue  des  Outres  ̂   ou  au  moyen  de  pompes  , 

soit  simplement  aspirantes  ,  soit  aspirantes  et  foulantes,  k 
tuyaux  de  bois  ou  de  fonte.  Dans  la  plupart  des  mines  on 

emploie  des  pompes  simplement  aspirantes  ,  parce  qu'elles 
sont  moins  sujettes  à  casser  et  plus  faciles  à  réparer,  et  on  en 

place  autant  de  répétitions  au-dessus  les  unes  des  autres  que  le 

puits  a  de  fois  neuf  à  dix  mètres  de  profondeur,  au-dessous  du 
point  où  les  eaux  ont  leur  écoulement  naturel. 

Ces  machines  d'épuisement  sont  mises  en  mouvement  par 
la  puissance  mécanique  qui  se  trouve  être  la  moins  coûteuse 

dans  le  Heu  où  elles  sont  établies  ;  dans  presque  -toute  l'An- 
gleterre et  sur  beaucoup  de  mines  de  houille  de  France  et  de 

Silésie  par  des  machines  à  vapeur;  dans  les  principales  mines 

métalliques  de  France,  et  dans  presque  toutes  celles  de  l'Al- 
lemagne et  de  la  Hongrie ,  par  des  machines  hydrauliques  ; 

ailleurs  par  des  machines  mues  par  des  chevaux  ,  des  boeufs 

ou  même  par  des  hommes.  S'il  ne  s'agit  que  d'élever  les  eaux 
jusqu'au  niveau  d'une  galerie  d'écoulement,  on  peut  tirer  un 
parti  avantageux  de  celles  des  parties  supérieures  de  la  mine, 

ou  même  d'eaux  qu'on  y  laisse  descendre  du  dehors  ,  et  qui 

s'écoulent  par  la  galerie  ,  en  établissant  à  son  niveau  dans  la 
mine  des  machines  à  colonne  d'eau ,  ou  des  roues  à  augets, 
Ce  moyen  est  employé  avec  succès  dans  plusieurs  minçs  de  h 
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Hongrie,  de  la  Bohême,  de  rAlleniagne ,  du  Cornouailles, 
dans  celle  de  Poullaouen  en  Bretagne ,  etc. 

On  a  remarqué  que  les  sources  abondantes  se  trouvent 

plutôt  vers  la  surface,  du  sol  que  dans  les  grandes  profon- 
deurs-. 

TAANSFOET  DES  MINBHAIS  AU  JOUR. 

Le  minerai  étant  arraché  de  son  giie^  et  ayant  subi ,  lors- 

qu'il y  a  lieu,  un  premier  triage,  il  s'agit  de  l'amener  au 
jour,  ce  qui  s'exécute  de^diverses  manières,  selon  les  circons- 

tances^ les  localités,  et  trop  souvent  selon  la  routine.  Ii  existe 

encore  des  mines  où  le  transport  intérieur  des  minerais  s'exé- 
cute à  dos  d'hommes;  ce  mode  est  le  plus  désavantageux 

de  tous,  et  on  l'abandonne  graduellement*  Ordinairement 
le  transport  dans  les  galeries  a  lieu  au  moyen  de  traîneaux, 

de  brouettes ,  ou ,  ce  qui  vaut  encore  mieux ,  au  moyen  de  cha- 
riots appelés  Chiens  z,  6g.  5,  pi.  1 .  Ce  sant  des  caisses  portées  sur 

•quatre  roues ,  deux  grandes  qui  sont  placées  un  peu  en 
arriére  du  centre  de  gravité,  et  deux  petites  placées  en 

avant.  Lorsque  ce  chien  est' en  repos,  il  porte  sur  ses  quatre 
roues  et  penche  en  avant.  Mais  lorsque  le  mineur,  en  le  pous- 

sant devant  lui,  s'appuie  sur  son  bord  postérieur,  il  le* rend 
horizontal^  et  alors  il  ne  pose  plus  que  sur  les  deux  grandes 
roues  ;  on  évite  par  ce  moyen  les  frottemens  qui  résulteroient 

de  l'emploi  des  quatre  roues,  et  le  Routeur  ou  Hercheurne 
porte  pa«  une  partie  du  fardeau  ,  comme  il  le  feroit  avec  les 
brouettes  ordinaires.  Pour  diminuer  encore  le  tirage  on  établit 

deux  files  de  poutrelles  de  bois,pp,fig.4et5,  pi.  1,  et  quelque- 
fois même  de  fonte,  sur  lesquelles  roulent  les  roues  des  chiens. 

^On  empêche  ces  roues  de  s'en  écarter  en  plaçant  sous  le  chien 

une  cheville  de  fer  appelée  clou  de  conduite,  garnie  d'une 
bobine  qui  se  place  entre  les  deux  poutrelles  ou  au  moyen  de 

rainures  que  présentent  les  poutrelles  ou  les  roues  elles- 
mêmes.  On  a  soin  de  pratiquer  de  distance  en  distance  des 

espaces  plus  larges  dans  lesquels  les  chiens  qui  reviennent 

à  vide  puissent  passer  à  côté  de  ceux  qui  sortent  remplis. 

C'est  particulièrement  dans  les  mines  métalliques  dont  le 

minerai  est  pesant,  et  dont  les  galeries  sont  étroites,  qu'on 
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emploie  ces  ebiens.  Dans  les  mines  de  honille,  <ni 

ploie  très-souvent  des  chariots  framés  d'nne  caisse  plaa  large, 
portée  par  quatre  roaes  égales  en  bob  on  en  fonte.  Souvent 

avssi  le  chien  n*est  qn'nn  simple  châssis  porté  sur  quatre  roues, 
et  sur  lequel  on  place  un  panier  ou  une  caisse  qu'on  remplît 
de  houille.  Cela  ne  se  fait  que  lorsque  la  houille  doit  être 
élevée  au  jour  par  des  puits,  par  exemple  à  Neix>easiU,  On 

éière  la  houille  dans  les  paniers  même  qui  ont  servi  au  rou- 

lage )  ce  qui ,  en  évitant  un  transvasement,  évite  une  occasion 
de  la  briser.  Dans  les  grandes  exploitations,  tefles  que  les 

grandes  mines  de  houille  deTAngleterre,  les  mines  de  ael  de 

Galicie  et  d'Angleterre,  les  mines  de  cuivre  de  Fahlun  ,  les 
mines  de  plomb  d'Alston-Moor ,  on  introduit  des  chevaux  et 
des  ânes  dans  les  exploitations  pour  tirer  des  chariots  plus 

grands,  ou  plusieurs  chariots  attachés  Tun  à lautre. Ces  ani- 
maux passent  quelquefois  plusieurs  années  de  suite  sans  voir 

le  jour.  Dans  d'autres  mines,  telles  que  celles  de  fVonUy 
dans  le  Lanscashire  ,  on  a  établi  des  canaux  souterrains  sur 

lesquels  on  transporte  le  minerai  dans  des  bateaux.  Enfin  il  y 
a  des  mines  où  les  chariots  sont  tirés  par  des  machines  pla- 

cées ,  soit  an  four ,  soit  dans  la  mine  même ,  et  agissant  à  l'aide 
de  chaînes  ou  de  câbles  et  de  poulies  de  renvoi.  Il  est  rare 

que  les  galbes  de  roulage  aient  pins  de  trois  cents  à  quatre 

cents  mètres  de  longueur  :  lorsque  les  tailles  s^éloignent  davan- 

tage des  puits  existansy  il  7  a  ordinairement  de  l'avantage  à 
en  creuser  un  nouveau.  Il  arrive  quelquefois  que  pour  trans- 

porter le  minerai  d*une  taille  à  une  galerie  principale  de  rou- 
lage, on  est  obligé  de  le  jeter  du  haut  en  bas  d'un  petit  puits 

intérieur,  ou  au  contraire  de  l'élever  dans  un  pareil  puits  à 
l'aide  d'un  treuil  à  bras.. 

Quand  les  galeries  des  mines  n'aboutissent  pas  au  jour,  le 
roulage  intérieur  ne  constitue  qu'une  partie  du  transport  :  il 
faut  encore  élever  les  minerais  depuis  le  fond  des  puits  ou  des 

places  â^ Assemblage  ou  d'Accrochage^  situées  sur  leurs  bords 
aux  différens  étages  de  Texploitation ,  jusqu'à  la  surface  du 
sol. 

Lorsque  les  travaux  d'une  mine  commencent,  qu'ils  sont 
encore  peu  profonds  et  peu  actifs,  il  suffit  de  placer  sur  le 
puits  un  simple  treuil  au  moyen  duquel  uu  pelil  nombre 
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d^hommes  éléveot  lesse^tix,  les  paniers  ou  les  sacs  pleins  de 
minerai;  mais  ce  moyen  est  bientôt  insuffisant ,  et  doit  être 
remplacé  par  des  machi^ies  plus  puissantes. 

Elles  se  composent  essentiellement  de  deux  grandes  poulies 

ou  itfole^es  placées  au-dessus  du  puits,  et  sur  lesquelles  passent 
deux  câbles  ou  deux  chaînes  qui  portent  à  une  extrémité  une 

tonne,  une  caisse  ou  un  panier,  et  par  l'autre  extrémité  s'en- 
roulent en  sens  inverse  l'un  de  Fautre  sûr  un  tambour  horizontal 

on  vertical ,  d  e  manière  que  si  le  tambour  tourne ,  l'un  monte  et 
l'autre  descend.  La  partie  du  puits  destinée  au  passage  d  es  tonnes 
est  toujours  séparée  par  des  cloisons  de  celles  dans  lesquelles 

sont  placées  les  pompeé  et  les  échelles.  Souvent  même,  de  peur 

que  les  tonnes  ne  s'accrochent,  on  les  place  chacune  dans  un 
compartiment  particulier.  Afin  qu'elles  ne  puissent  s'accrocher 
aux  cadres  du  boisage ,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  contigus ,  on  doit 
clouer  dès  planches  verticales  sur  les  surfaces  intérieures  de 
ceuxfci  (voyez  fig.  3,  pi.  i).  Quand  on  emploie  des  tonnes, 

comme  elles  sont  très-pesantes,  on  les  suspend  parleur  milieu  de 
manière  à  pouvoir  les  renverser  par  un  léger  effort.  Parve- 

nues au  bord  du  pliits,  elles  sont  arrêtées  par  un  crochet  qui 

les  renverse ,  et  le  minerai  qu'elles  contiennent  tombe  dans 
une  grande  caisse  placée  près  de  ce  bord^  On  emploie  parti- 

culièrement les  caisses  dans  les  puits  inclinés  ,  elles  portent 
alors  des  roulettes  qui  roulent  sur  des  files  de  poutrelles  ou 
limandes  bien  unies.  La  caisse  étant  hors  du  puits,  on  baisse 
sous  elle  une  traverse;  on  fait  tourner  le  tambour  en  sens 

inverse,  la  corde  se  lâche,  et  la  caisse  redescend;  mais  rete- 

nue par  la  traverse,  elle  fait  d'elle-même  la  bascule,  et  se 
vide  dans  une  grande  caisse  disposée  pour  cet  objet.  Quelque- 

fois les  câbles  ne  portent  pas  de  tonne  ni  de  panier  fixé  à 
demeure,  mais  on  y  accroche  à  chaque  fois  un  panier  rempli 
de  houille,  qui  a  été  apporté  au  bas  du  puits. 

Le  tambour  qui  fait  monter  et  descendre  les  tonnes ,  est 

lui-même  mis  en  mouvement  par  l'agent  mécanique  qui  peut 
le  mouvoir  au  meilleur  marché.  S'il  est  mu  par  des  chevaux, 
auquel  cas  il  est  ordinairement  vertical;  la  machine  porte  le 
nom  de  Machine  à  Molettes  j  ou  Baritel.  On  se  sert  de  chevaux 

aux  mines  de  houille  du  pays  de  Liège,  dans  toutes  les  mines 
de  la  Saxe  ,  dans  beaucoup  de  celles  du  Cornouaillcs  et  dans 
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beaucoup  d'autres.  Si  le  tamboor  est  mu  par  urne  ■lackî 
▼apeur,  le  système  prend  le  nom  de  MoAûte  de  Eoiaiiom;€a 

luachines  sont  très-employées  sar  les  mines  de  houille  d'Angle- 
terre et  de  France.  Dans  d^adtres  pays ,  particnlièreiBent  an 

Hartz,  on  emploie  des  machines  hydrauliques  p<mr  le  aiéme 

DÉTAILS   ACCESSOIBES. 

Peu  de  mines  peurent  être  parcourues  en  entier  au  mciycn 

de  ̂ eries.  Le  plus  souyent  il  y  a  des  puits  à  monter  et  à 
descendre.  Dans  les  puits  de  beaucoup  de  mines,  les  ouTriers 

sont  descendus  et  remontés  au  moyen  des  machines  qui  serrent 
â  élerer  les  minerais.  Ils  se  placent  à  cet  effet  plusieurs  â  la  fois 
dans  les  tonnes  ou  paniers  «  ou  sur  leurs  bords.  Dans  les  petites 
exploitations,  on  descend  une  seule  personne  à  la  fois,  au 

moyen  d'un  seau  ou  d'un  crochet ,  dans  lequel  elle  met  un 

pied  ,  ou  d*un  bâton  sur  lequel  elle  s'asseoit.  On  a  ordinaire- 
ment l'attention  de  ne  descendre  les  ouvriers  qu^arec  un  câble 

neuf,  et  iamais  avec  une  chaîne,  qui  est  plussujette  à  casser.  Mais 
cette  méthode ,  qui  fait  dépendre  la  vie  de  plusieurs  hommes 

de  la  solidité  d'une  corde,  devroit  être  proscrite;  cependant 
les  mineurs  la  préfèrent  souvent,  an  moins  pour  remonter, 

comme  moins  fatigante  que  les  échelles,  et  il  faut  une  sur- 

veillance sévère  pour  les  empêcher  d'y  recourir.  Dans  les 
grandes  exploitations  des  Etals  autrichiens ,  on  oblige  les  mi- 

neurs à  remonter  a  Taide  d'échelles;  mais  les  officiers  sont 
élevés  sur  des  espèces  de  selles  attachées  au  câble. 

Dans  tonte  mine  bien  tenue,  les  ouvriers  ne  descendent 

dans  les  puits  que  par  des  échelles  droites  ou  inclinée^,  inter- 
rompues, de  dix  en  dix  mètres,  par  des  planchers  de  repos, 

qui  ne  présentent  qu'une  ouverture  suffisante  pour  descendre 

sur  l'échelle  inférieure.  Dans  quelques  mines,  au  lieu  d'un 
plancher ,  on  ne  place  qu'un  simple  banc  sur  lequel  on  peut 

s'asseoir.  Les  échelles  sont  ordinairement  placées  dans  un  pe- 

tit puits  particulier,  ou  dans  une  partie x  d'un  grand  puits  sé- 
parée du  reste  par  une  cloison.  Les  échelles  sont  le  plus  souvent 

a  deux  raontans,  comme  les  échelles  ordinaires,  avec  des 

échelons  de  bois  ou  de  fer.  Quelquefois  il  n'y  a  qu'un  seul 
montant,  traversé  par  des  échelons  saillans  des  deux  côtés, 
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comme  un  bâton  de  perroquet.  Enfin,  dans  plusieurs  mines 

du  Mexique  et  du  nord  de  l'Europe ,  on  se  contente  de  pièces 
de  bois  entaillées  alternativement  des  deux  côtés.  On  se  Sert  aussi 

quelquefois  d'échelles  de  cordes  à  échelons  de  bois,  et  de  cordes 
garnies  de  nœuds.  Ces  dernières  ne  servent  qu'à  descendre. 
Enfin  y  dans  beaucoup  de  petits  puits ,  on  descend  à  Taide 

des  cadres  du  boisage,  en  appuyant  à  la  fois  les  pieds  et  les 

mains  sur  les  pièces  en  saillie  sur  deux  faces  opposées  du 

puits. 
Dans  quelques  mines  on  voit  des  escajiers  taillés  dans  la 

roche  ou  le  minerai  j  il  en  existe  aux  mines  de  mercure  d'Idria 
et  du  Palatinat,  aux  mines  de  sel  de  Wieliczka,  dans  les  mines 

d'argent  du  Mexique,»  ils  servent,  dans  ces  dernières,  au  trans- 

port au  jour  des  minerais  ,  qui  s'opère  à  dos  d'hommes. 
Enfin  on  descend  dans  certaines  mines ,  et  parti culièrC'* 

ment  dans  beaucoup  d'exploitations  à  ciel  ouvert ,  au  moyen 

de  rampes.  Il  y  a  de  ces  rampes  qui  ont  plus  de  3o**  de  pente, 
et  ne  peuvent  servir  qu'à  glisser  sur  des  espèces  de  traîneaux, 
dont  on  diminue  à  son  gré  la  vitesse ,  en  se  retenant  à  une 
corde  solidement  attachée  au  haut  de  la  rampe. 

La  lumière  du  jour  suffit  pour  éclairer  les  mineurs  jusqu'au 
fond  des  excavations  à  ciel  ouvert  les  plus  profondes  et  les  plus 

étroites;  mais  ils  ne  peuvent  pénétrer  sans  lumière  dans  les  tra- 

vaux souterrains,  lis  s'éclairent  au  moyen  de  chandelles  ou  de 

lampes.  Ilsportent  les  chandelles,  en  les  entourant  d'une  pelotte 
d'argile,  ou  en  lesplaçant  dans  une  espèce  de  bougeoir  terminé 

par  une  pointe  de  fer,  ̂J,  fc',  fig.  7,pl.  i,  qui  servent  à  les  fixer  au 
rocher,  aux  pièces  du  boisage  ou  à  leur  chapeau.  Leslampes,  t't\ 
fig.  6,  pi.  1,  sont  en  fer,  hermétiquemcntfermées,  etsuspenduès 

de  manière  qu'ellesne  s'inclinent  jamais,  et  que  l'huile  nepuisse 
se  renverser.  On  les  tient  ordinairement  accrochées  au  pouceau 

moyen  d'un  crochet.  Les  mineurs  emploient  aussi  quelquefois 
depetileslanternes,  suspenduesàleurceinture.Ilfautquelques 

précautions,  et  beaucoup  d'habitude,  pour  porter  ces  lumières 
dans  un  courant  d'air  un  peu  rapide ,  ou  dans  un  air  vicié  ;  mais 
c'est  surtout  dans  les  mines  de  houille ,  sujettes  au  dégagement 
du  gaz  hydrogène,  qu'il  faut  en  prendre  beaucoup  pour  éviter 
les  explosions.  On  doit  toujours,  dans  ce  cas,  placer  les  lu- 

piières  au  milieu  du  courant  d'air,  et  plutôt  près  du  sol  quç 

\ 
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près  du  toit  des  excavations.  Le  moyen  le  plus  sûr  est  d'em. 
ployer  Fingénieuse  lampe  à  enveloppe  de  toile  métallique, 
inventée  par  sir  H.  Davy.  (Voyez  ce  qui  a  été  dit  à  cet  égard 

k  l'article  Gaz.) 
Nous  ne  pouvons  terminer  l'esquisse  des  travaux  des  mines, 

sansdonner  quelques  détails  sur  les  Ouvriers  Mineurs.  La  plupart 

des  hommes  ne  peuvent,  sans  un  sentiment  pénible,  s'enfoncer 
dans  les  excavations  ténébreuses  des  mines.  Aussi ,  le  travail  des 

mines  fut-il  d*abord  très-redouté;  c'étoit,  dans  l'antiquité,  lepar- 
tage  dies  esclaves,  ou  même  le  châtiment  dbs  crimes.  Cette  défa- 
veura  diminué  à  mesure  que  les  mines  ont  fait  des  progrès.  Uo 
travail  profitable  et  honoré  a  fini  par  prendre  rang  parmi  les 

autres  genres  d'industrie.  De  même  qu'il  existe  des  popula* 
tions  de  marins,  il  s'est  formé  des  populations  de  mineurs. 
Comme  les  marins ,  et  en  général  les  hommes  voués  à  un  état 
périlleux  et  qui  présente  des  chances  de  grands  succès ,  les 

mineurs  s'attaèhent  au  leur ,  et  n'en  parlent  qu'avec  orgueil. 
Ils  finissent,  en  vieillissant,  par  trouver  toute  autre  oc- 

cupation fastidieuse.  Ils  forment,  dans  certains  pays,  tels 

que  l'Allemagne  et  la  Suéde ,  un  corps  légalement  constitué , 
et  jouissant  de  privilèges  particuliers.  Les  mineurs  tra- 

vaillent, en  général,  six  ou  huit  heures  de  suite.  Cet  in- 

tervalle de  temps  s'appelle  un  Foste*  Souvent ,  lorsqu'un  ou- 
vrier a  terminé  son  poste,  il  est  relevé  par  un  autre  ,  et  le 

travail  se  continue  sans  interruption,  mais  il  est  très-rare 

qu'un  mineur  reste  plusieurs  jours  sans  revenir  à  la  surface, 
ainsi  qu'on  l'a  souvent  dit  et  imprimé  pour  les  ouvriers  de 
plusieurs  mines  célèbres.  Les  mineurs  ont  souvent  un  costume 

particulier ,  dont  le  but  est  de  les  mettre ,  autant  que  pos- 

sible, à  l'abri  des  incommodités  qui  leur  sont  causées  par 
*l'eau,  la  boue,  les  pierres  aiguës,  qu'ils  trouvent  dans  les 
lieux  où  ils  travaillent.  Une  des  parties  les  plus  essentielles 
du  costume  des  mineurs  allemands,  est  un  tablier  de  cuir, 

qu'ils  portent  par  derrière ,  pour  éviter  d'être  incommodés 
en  s'asseyant  dans  l'humidité  ou  sur  des  déblais.  Ceux  de  plu- 

sieurs autres  contrées  l'ont  adopté  à  leur  exemple.  En  Angle- 
terre ,  les  mineurs  portent  de  la  laine  sur  la  peau  ;  mais  ils  tra- 

vaillent souvent  presque  nus,  ne  conservant  qu'un  simple 
pantalon.  Dans  beaucoup  de  pays,  le  marteau  et  la  pointe- 
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rolle  (en  allemand  Schegel  und  Eisen) ,  disposés  en  croix  de 
Saint-André,  sont  IVittribut  des  mineurs,  et  sont  gravés  sur 
leurs  boutons,  et  sur  tout  ce  qui  appartient  aux  mines. 

Quelques  uns  des  travaux  exécutés  dans  les.  mines  ,  ou  à 

leur  occasion ,'  méritent  d'occuper  une  place  distinguée  parmi 
les  ouvrages  des  hommes. 

Plusieurs  mines  sont  exploitées  à  plus  de  six  cents  mètres, 

quelques  uns  même  à  mille  mètres  au-dessous  de  la  surface 
du  sol  ;  un  grand  nombre  descendent  au-dessous  du  niveau  de  la 

mer;  et  on  en  connoit  qui  s'étendent  sous  ses  eaux,  et  n'en  sont 
séparées  que  par  une  mince  cloison ,  qui  laisse  entendre ,  dans 
les  orages,  le  roulement  des  cailloux. 

On  a  ouvert  en  1792  ,  à  la  mine  de  Valenciana ,  au  Mexique, 
un  puits  octogonal  de  7  mètres  de  largeur,  qui  devoit  avoir 

614  mètres  de  profondeur ,  n'être  achevé  qu'en  vingt-trois 
ans ,  et  coûter  six  millions  de  francs. 

La  grande  galerie  d'écoulement  des  mines  de  ClauUhal  au 
Hartz  ,  a  io438  mètres  de  longueur ,  et  passe  à  288  mètres  au- 

dessous  de  l'-église  de  Clausthal.  Son  percement  a  duré  depuis 

1777  jusqu'à  1800,  et  a  coûté  1,648,668  francs. 
Plusieurs  autres  galeries  d'écoulement  mériteroient  égale- 

ment d'être  citées ,  à  cause  de  leur  longueur  et  des  dépenses 
qu'elles  ont  occasionnées. 

Les  mines  de  houille  et  de  fer  qui  alimentent  les  usines  de 

M.  Craipshay ,  à  Merthyr-T^dvil ,  dans  le  pays  de  Galles ,  ont 

donné  lieu  à  rétablissement,  tant  dans  l'intérieur  qu'à  la 
surface,  de  chemins  dé  fer,  dont  le  développement  total  est 

de  cent  milles  anglois,  ou  environ  trente-trois  lieu  es  de  France. 
Le  transport  de  la  houille,  extraite  des  mines  des  environ» 

de  Newcastle  jusqu'au  point  de  l'embarquement,  s'exécute 
presque  uniquement,  tant  à  l'intérieur  qu'à  la  surface,  sur 
des  chemins  de  fer,  dont  le  développement  total  est  de  i5o 
lieues  de  France. 

Il  n'est  aucun  genre  de  travaux  qui  exige  un  aussi  grand 
développement  de  force  que  ceux  des  mines ,  et  il  est  dou- 

teux que  l'homme  ait  jamais  disposé  de  machines  aussi  puis- 
santes que  celles  qui  sont  employées  en  ce  moment  pour  l'ex- 

ploitation de  quelques  mines.  Les  eaux  de  plusieurs  de  celles 
du  Cprnouailles  sont  épuisées,  au  moyen  de  machines  à  va- 
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pçur,  dont  la  force,  vraiment  prodigieuse^  équivaut  àraction 
simultanée  de  5oo  chevaux. 

Nous  ne  pouvons  nous  flatter  d'avoir ,  dans  un  si  court  es^ 
pace,  donné  une  idée  complète  des  travaux  des  mines.  Nous 

Fespéroqs  d'autant  moins,  qu'il  est  peu  d'objets  plus  difficiles 
à  se  figurer  sans  les  voir.  On  se  fait  rarement  une  idée 
juste  de  la  mer,  si  on  a  toujours  vécu  loin  des  côtes  «  Unemioe 

diffère  plus  encore  que  la  mer  des  objets  qui  frappent  habituelle- 
ment nos  regards.  Il  arrive  souvent  que  les  personnes  étrangères 

au  métier,  qui  visitent  les  min  es,  trouvant  ce  séjour  p€u  agréable, 
les  voient  à  la  hâte  et  mal ,  €t  les  décrivent  ou  les  figurent  tout 

autrement  qu'elles  ne  sont.  Aussi  rien  n'est  plus  propre  à  en 
donner  une  idée  fausse  que  les  descriptions  et  les  dessins 

qu'on  en  trouve  dans  beaucoup  d'ouvrages.  Ceux  qui 

voudroient  acquérir  une  '  connoissance  exacte  des  mines, 
sans  pouvoir  en  visiter  un  grand  nombre ,  ne  peuvent  miçux 

faire  que  de  lire  l'ouvrage  intitulé  :  De  La  Richesse  Minérale  ̂  
publié  par  M.  Héron  de  Villefosse  ̂   inspecteur  divisionnaire 

des  mines  de  France,  et  surtout  de  consulter  V Atlas  qui  rac- 
compagne. Elles  y  trouveront  les  dififérens  modes  de  travaux, 

et  les  machines  dont  ils  nécessitent  l'emploi,  tracés  géomé- 
triquement, d'après  des  exemples  pris  dans  les  mines  les  plus 

célèbres.  Cet  ouvrage  est  regardé,  par  les  hommes  les  plus 

instruits  de  France ,  d'Allemagne  et  d'Angleterre ,  comme  le 
recueil  le  plus  complet  et  le  plus  instructif  de  faits  relatifs 
aux  mines  et  aux  usines  qui  en  dépendent. 

Nous  allons  puiser,  dans  ce  même  ouvrage,  une  grande 
partie  des  faits  qui  composeront  la  partie  statistique  de  cet  ar- 
ticle. 

PARTIE  STATISTIQUE. 

On  peut  diviser  les  mines  en  trois  classes  ,  savoir  :  i.**  les 
mines  des  terrains  antérieurs  à  la  houille;  2.^  les  mines  des 
terrains  secondaires  ,  ou  de  sédimeut  j  5.°  les  mines  des  ter- 

rains meubles  dits  d'alluvion. 
Les  premières  sont  ouvertes  pour  la  plupart  sur  des  filons  , 

des  amas  et  des  couches  métallifères. 
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Les  secondes  sur  des  couches  de  combustibles  et  des  couches 

métallifères  ou  salifères. 

Les  dernières  sur  des  dépôts  de  minerais  métalliques ,  dis- 
séminés dans  des  argiles,  dessables  et  autres  terrains  meuble» 

généralement  postérieurs  à  la  craie,  et  même  presque  tou- 
jours beaucoup  plus  modernes. 

Les  mines  de  ces  trois  classes,  placées  en  général  dans  des  si-*, 

tuations  physiques  très-différentes ,  ne  sont  pas  moins  distincte» 

sous  le  rapport  de  l'exploitation  et  de  l'industrie,  que  sous  le 
rapport  géologique^ 

lAlNES  DES  TE&RAINS  ANTÉRIEURS  A  LA  HOUILLE. 

Les  mines  des  terrains  antérieurs. à  la  houille  sont  situées 

dans  un  petit  nombre  de  régions  montagneuses,  dont  la  tota- 

lité ne  forme  qu'une  très-^petite  partie  de  la  surface  sèche  du 
^lobe ,  et  dont  les  plus  remarquables  sont  :  Les  Cordillères  de 
V Amérique  espagnole  ̂   les  Montagnes  de  la  Hongrie  ,  les  Monts 

Altaï ^  les  Monts  Oural,  les  Vosges  et  la  Forèt-Noire,  le  Hartz  , 

f  Est  de l^ Allemagne f  le  centre  de  la  France,  le  T}ord  du  Portugal  ei 
les  parties  adjacentes  de  VE^pagne ,  la  Bretagne ,  les  Côtes  corres* 

pondantes  de  la  Grande-Bretagne  et  de  VIrlande ,  le.  Nord  de 

l'Europe,  les  Allegany  ̂   le  Midi  de  V Espagne,  les  Pyrénées f  les 
Alpes ,  les  terrains  schisteux  des  bords  du  Rhin  et  les  Ardennes ,  les 
Montagnes  calcaires  de  V Angleterre ,  et  la  Daourie, 

Mines  des  Cordilières  de  l'Amérique  espagnole. 

Peu  de  contrées  sont  aussi  célèbres  par  leurs  richesses  mi- 
nérales que  la  grande  chaîne  qui ,  sôus  le  nom  de  Cordillère 

des  Andes,  longe  les  rivages  de  l'Océan  Pacifique,  depuis  la 
terre  des  Patagons  jusque  vers  le  nord-Ouest  du  continent  amé- 

ricain. Il  n'est  personne  qui  n'ait  entendu  parler  des  mines  du 
Mexique  et  du  Polosi ,  la  richesse  de  celles  du  Pérou  est 

passée  en  proverbe. 
Les  mines  les  plus  importantes  des  Cordilières  sont  des 

mines  d'argent.  On  y  a  aussi  ouvert  quelques  mines  d'or,  de 
mercure ,  de  cuivre  et  de  plomb.  Ces  montagnes  ne  parois- 
sentpas  être  également  métallifères  dans  toute  leur  étendue. 



S68  MIN 
Les  cxploîtalioDS  se  troiiveal  réunies  djBS  «m  petit 

de  cantons  frcs-éloignés  les  uns  des  antres. 
On  exploite  dans  les  Andes  du  Ckili ,  particnlicuemcBt 

la  proTince  de  Coprâiiov  quelques  niincsd'ar^cnt  y  qni^ 
principalement  des  Bioêrab  terreux,  fiunginenot 
parties  imperceptibles  de  minéraux  à  liaae  fTar^csl  et 
sous  le  nom  de  Pacos.  La  oiéme  proTince  ̂ Ere  asmi 
de  cuirre  aaes importantes,  dont  on  retire ^incipnlaiwnt  dn 
cuiTre  natif,  du  cuiTre  oxidulé,  du  cuiTre  carhoiMUé  et  du 
cuirre  sulfuré,  et  dans  lesquelles  on  rencontre  en  mUre  dn 
cuivre  muriaté.  Dans  quelques  unes  d>ntre  elles  on  a  trmiTé  des 

masses  de  cuirre  natif  d*on  Toiume  extraordinaires 
La  seconde  région  métallifère  des  Andes  se  troure  entre  les 

3 1.*  et  19.*  degrés  de  latitude  australe.  Elle  comprend  la  cé- 
lèbre montagne  de  Po/osi,  située  rers  le  so.*  degré  de  Intitnde 

australe  sur  le  rersant  oriental  de  la  cbaine,  et  pâniiiuii  an- 

tres districts  également  très-riches,  qui  s^étendent  principale- 
ment  rers  le  N.  O.  jusque  sur  les  deux  rires  dn  lac  Titicnca , 

et  même  au-delà ,  sur  unelongueur  totale  d^enriroa  i  So  Sénés. 
Tous  ces  districts,  qui  dépendoient  autrefois  du  Féran,  ont 

été  réunis  en  1778  au  rojanme  de  Bmenos^Ayrts*  Les  ■dncsda 
Potosi  ont  été  découvertes  en  i545  «  et  ont  fourni  depuis  cette 

époque  jusqu^a  nos  jours  une  masse  d'argent  que  M.  de 
Humboldt  éralue  à  6.750,000,000  de  francs;  les  premières 
années  ont  été  les  plus  productives.  On  trouroit  alors  asseï 
communément  des  miuerais  qui  rendoient  40  à  45  pour 
cent.  Depuis  le  commencement  dn  dix-huitième  àècle  on 

n'obtient  plus  qu'une  richesse  moyenne  de  ~  à  ~^-  d'once 
par  quintal,  ou  o,ooo3  à  0,0004.  Ces  minerais  sont  donc  au- 

jourd'hui très-pauvres:ils  ont  perdu  leur  richesse  k  mesure 
que  les  travaux  souterrains  sont  devenus  plos  profonds.  Mais  le 

produit  des  mines  n'a  pas  diminué  dans  la  même  proportion, 
rabondance  ayant  suppléé  à  la  richesse  :  et  si  la  montagne 

du  Potosi  n*cst  plus  comme  autrefois  le  gîte  de  minerai 
le  plus  riche  du  monde ,  on  peut  cependant  encore  la  pla- 

cer immédiatement  après  le  fameux  filon  de  GuanoxMaio, 
Le  minerai  est  en  filons  dans  un  schiste  argileux  primitif, 
qui  constitue  la  masse  principale  de  la  montagne,  et  qui  est 
rejOKYcrl  par  une  couche  de  porphyre  argileux.  Ce  dernier 
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couronne  la  cime  et  lui  donne  la  forme  d'une  colline  basai- 
tique.  Les  filons  sont  très  nombreux t  plnsieurs,  prés  de  leur 
aiflenremeRt ,  éloient  presque  entièrenMfnt  contpo^  â^atgent 

sulfuré,  d'argent  antimonië  snlfVfré ,  et'd'argefttmitif.  D'au- 
tres qui  n'ofi>oient  près  de  la  MirFace  que  de  rétaiik  dulfuré  ̂  

se  sont  enrichis  dans  la  profondeur.  En  1790^  o*  comiofssolt 

dans  la  vice-royauté  de  fiuénos-Ayres  sepi  mines  de  cuivre  ̂  

sept  de  plomb  et  deux  d'étain  ;  ces  demiéres  âe  sont  que  des 
lavages  de  sables  qui  se  tfowvenl  près  é'Ofmro. 

Sur  le  revers  opposé  de  la  chaîne ,  dans  une  plaine  basse , 

déserte,  et  entièrement  dépourv^ue  d'eau,  q«ii  aroisine  le 
port  d'Iquique  et  fait  partie  du  Pérou ,  Se  trouvent  les  mines 
d'argent  de  HuaiUajaya ,  célèbres  par  les  grandes  masses 
d'argent  natif  qu'on  y^ rencontre  quelquefois.  En  lySS,  oh  en 
découvrit  une  pesant  huit  quintaux. 

M.  de  Humboldt  cite  quarante  cantons  du  Pérou  comme 

étant  aujourd'hui  les  plu^  célèbres  par  les  exploitations  sou- 
terraines d'or  et  d'argent.  Celtes  d'or  se  trourent  dans  tes 

provinces  de  HuaHa$  et  de  Pataz;  l'argent  est  principalement 
fourni  par  les  districts  de  Huantajaya  (déjà  erté),  dePaseôét  de 

Chotaj  qui  l'emportent  de  beaucoup  sur  les  autres  par  Fabon- 
dan  ce  de  leurs  minerais. 

Les  mines  d'argent  du  district  de  Pasco  sont  situées  et  en^^ 
viron  3o  ou  40  lieues N.  de  Lima,  à  10^  7  de  latitude  aus- 

trale ,  à  4000  mètres  au-dessus  de  la  mer,  su^  la  pente  orien- 
tale dés  Cordilières ,  et  près  des  sources  du  fleuve  des  Ama- 

zones. ËUes  ont  été  décourertes  en  i63o.  Ces  mines,  et  sur- 
tout celles  du  Cero  de  Yauricocha ,  sont  les  plus  riches  de 

tout  le  Pérou  actuel.  Le  minerai  est  une  masse  terreuse ,  de 

couleur  rouge,  contenant  beaucoTup  de  fer,  et  mélangée  de 

particules  d'argent  natif,  d'argent  muriaté,  etc., où  unpaeo/. 
On  ne  recueiiloit  au  commencement  que  ces  PacoSj  et  on  a 

jeté  dans  les  déblais  beaucoup  de  cuivre  gris  et  d'argent 
afltimonié  sulfuré!  le  produit  moyen  de  tous  les  minerais  est 

de  ■——,  ou  lonc.  28  par'  quintal,  quoiqu'il  s'en  trouve  qui 
donnent  3o  ou  40  pour  cent.  Ces  riches  dépôts  ne  paroissent 

pHs  se  prolonger  à  une  grande  profondeur;  on  |ne  les  à  pas 
suivis  à  plus  de  120  mètres,  et  la  plupart  des  travaux  sont  à  3o 
ou  40.  Il  y  a  vingt  ans,  ces  mines  qui  produîsoîent  près  de 
3i.  34 
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deux  millions  de  piastres  par  an ,  étoient  les  plus  mal  exploi- 

tées de  l'Amérique  espagnole.  On  avoit  criblé  le  sol,  sans 
aucun  ordre ,  d'une  quantité  de  puits.  L'épuisement  des  eaux 
se  faisoit  à  bras  d'hommes,  et  étoit  extrêmement  dispen- 

dieux. En  1816  y  des  Européens  parmi  lesquels  on  remar- 
quoit  surtout  des  mineurs  du  Cornouailles  ont  établi  pour 
épuiser  les  eaux  des  plus  importantes  de  ces  mines  des  ma- 

chines à  vapeur  à  haute  pression  apportées  d'Angleterre,  qui 
occasionneront  sans  doute  dans  leur  exploitation  une  heureuse 
révolution. 

Les  mines  de  la  province  de  Chota  sont  situées  à  environ 

7.*  de  latitude  australe.  Les  principales  sont  celles  de  Guair 
gayoc,  près  de  Meeuicampa,  découvertes  en  1771  ;  leur  affleu- 

rement se  trouve  à  la  hauteur  de  4100  mètres  au-dessus  de  la 
mer;  la  ville  de  Mecuicampa  elle-même  est  à  36 18  mètres, 

ç'est-à-dire  plus  haut  que  les  cimes  les  plus  élevées  des  Pyré- 
nées :  aussi  le  climat  y  est-il  très-froid  et  très-désagréable.  Le 

minerai  est  un  mélange  d'argent  sulfuré  et  d'argent  antimonié- 
sulfuré  9  avec  argent  natif.  Il  constitue  des  filons  dont  la  partie 
supérieure  est  formée  de  pacos,  et  qui  traversent  tantôt  un 

calcaire,  tantôt  un  hornstein  qui  y  forme  des  couches  subor- 
données. Le  produit  annuel  de  ces  mines  est  de  67,000  marcs 

d'argent. 
Dans  les  districts  de  Hutûlas  et  de  PaUtz^  qui  sont  peu  éloi- 

gnés des  deux  derniers,  on  exploite  des  mines  d'or.  On  retire 
ce  métal  de  filons  de  quarz ,  qui  traversent  des  roches  pri- 

mitives. Le  district  de  Huailas  contient  en  outre  des  mines 

de  plomb.  Le  Pérou  renferme  aussi  quelques  mines  de  cuivre. 
La  mine  de  mercure  de  Huancaveiica ,  la  seule  mine  im- 

portante de  cette  espèce,  qui  ait  été  exploitée  dans  le  Nou- 
veau-^onde ,  se  trouve  sur  le  flanc  orientai  des  Andes  du 

Pérou,  à  1 3^  de  latitude  australe,  et  à  5762"  au-dessus  de  la  mer. 
Elle  ne  paroit  pas  se  rapporter  à  la  classe  de  gîtes  auxquels 
cette  partie  de  notre  article  est  destinée.  Des  indices  de  gites 
de  mercure  ont  été  observés  en  plusieurs  autres  points  des 
Andes  du  Pérou  septentrional,  et  du  midi  de  la,  Nouvelle- 
Grenade. 

Enfin  on  connott  au  Pérou  des  mines  de  sel  gemme,  no- 

lanomcnt  près  des  mines  d'argent  de  Huantajaya. 
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A  partir  du  district  deChota,  les  Cotdilières  sont  trés-peu 

i*iches  en  ̂ îtesmëtallifères  jusqu'à Tistfame de  Panama,  et  même 
bien  au«KieIà.  Le  royaume  de  la  Nouvelle-Grenade  n'offre  qu'un 
très-petit  nombre  de  mines  d'afgent.  Il  existe  quelques  filons 
aurifères  dans  la  province  d'Antioquia^  et  dans  les  montagnes 
de  Guamoco.  La  province  de  Caracas  j  dont  les  montagne» 

peuvent  être  considérées  comme  un  i^ameau  des  Cordelières, 
présenteày^roauneminedecuivrequifoumitannueliementyà 
800  quintaux  nlétriques  de  ce  métal.  Enfin  nous  dirons  en  passant 

qu'il  existe  une  mine  de  sel  très-abondante  à  Zipaquira  dans 
la  province  deSanta-Fé,  et  qu'entre  oe  point  et  la  ville  de 
Santa-Fé^dç-Dogota,  on  voit  une  couche  dcf  cambustible  fossile 
à  la  hauteur  extraordinaire  de  25oo  mètres. 

<^uoique  le  Mexique  présente  une  grande  variété  de  gîtes 

déminerais,  on  s'y  borne  presque  uniquement  à  l'exploitation 
des  mines  d'argent.  Ces  mines  sont  presque  toutes  situées  sur  le 
dos  ou  sur  les  fianes  des  Cordillères,  surtout  à  l'ouest  de  la 
chaîne,  à  peu  pirçs  à  la  hauteur  du  grand  plateau  qui  traverse 

ce  pays,  ou  un  peuau->dessus  de  son  niveau  dans  les  chaînes  qui 
le  partagent.  Eilesse  trouvent  en  général  entre  1 8ooet  3ooo  mk* 

très  au-dessus  de  la  mer  ;  cette  grande  élévation  est  très-avan- 
tageuse à  leur  prospérité,  parce  que,  sous  cette  latitude^ 

on  y  jouit  d'une  température  moyenne  très-douce,  très-sa- 
lubre  et  très-favorable  à  l'agriculture.  On  connoît  aujourd'hui 
dans  la  Nouvelle-Espagne  4  à  ôooo  gîtes  de  minerai  exploités* 
Les  travaux  forment  3ooo  mines  distinctes  qui  se  trouvent  ré-* 
parties  autour  de  5oo  chefs-lieux  ou  Réaies,  Ces  mines  sont  loin 
d'être  distribuées  uniformément  sur  toute  l'étendue  des  Cor» 

dilières.  On  peut  les  considérer  comme  formant  huit  gi'.oupes 
qui  n'embrassent  pas  à  eux  tous  une  superficie  de  plus  de  12000 
lieues  carrées ,  ce  qui  n'est  guère  que  la  dixième  partie  de  la 
surface  du  Mexique. 

Ces  huit  groupes  soqt  en  allant  du  sud  au  nord. 

1^*  Le  groupe  d'Oxaca,  il  est  situé  dans  la  province  de  ce 
nom  à  l'extrémité  méridionale  du  Mexique  proprement  dit, 

vers  le  17.'  degré  de  latitude  boréale.  Outre  dea  mines  d'ar^ 
gent,  il  contient  les  seuls  filons  d'or  exploités  au  Mexique* 
Ces  filons  traversent  du  gneiss  et  du  schiste  micacé. 

2.**  Le  groupe  de  Tasoo»  La  plupart  des  mines  qui  le  com- 
24. 
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posent  sont  situées  à  20  ou  2  5  lieues  au  S.  O.  de  Mexico  ,  ren 
la  pente  occidentale  du  grand  plateau. 

5.*  Le  groupe  de  la  BUcania  à  environ  20  lieues  N.  £•  de 
Mexico»  Il  est  peu  étendu ,  Biais  il  comprend  les  riches  exploî* 
tations  de  Faehuca^  Real  del  monU ,  Moran»  Le  district  de  AeaZ 

dtfl  morUe  ne  contient  qu'ua  seul  filon  principal  nommé  veto  JBezi* 
canaduRealdel  monte  ̂   sur  lequel  il  y  a  plusieurs  exploitations, 
cependant  il  est  compté  parmi  les  plus  riches  du  Mexique. 

4.*  Le  groupe  de  Zimapan.  Il  est  trés-rapproché  du  précé- 
dent y  à  40  lieucis  environ  N.  ,0.  de  Mexico ,  vers  la  pente 

orientale  du  plateau.  Outre  de  nombreuses  mines  d'argent , 
il  renferme  des  gites  de  plomb  abondans ,  et  des  mines  d'ar- 

senic sulfuré  jaune* 

5.^  Le  Groupe,  central ,  dont  le  point  principal  est  Guama- 
xualoy  ville  de  70^000  habttans,  située  à  son  extrémité  sud  , 
et  à  60  lieues  N.  N.  O.  de  Mexico.  Il  comprend ,  entre  autres , 
les  fameux  districts  de  mines  de  Guanaxuato,  Caloroe,  Zaea^ 

tecas  9  Somhrerete ,  les  plus  riches  du  Mexique ,  et  qui  four- 

nissent à  eux  seuls  plus  de  la  moitié  de  tout  l'argent  que  ce 
royaume  met  en  circulation. 

Le  district  de  Guanaxualo  ne  présente  qu'un  seul  filon  princi- 
pal appelé  la  Vêla  Madré,  Ce  filon  est  encaissé  principalement 

dans  du  schiste  argileux,  aux  couches  duquel  il  est  parallèle, 
mais  dont  on  le  voit  sortir  pour  couper  des  roches  plus  mo* 
demes.  Il  se  compose  de  quars,  de  chaux  carbonatée ,  de  frag- 
mens  de  schiste  argileux,  etc.,  et  renferme  beaucoup  de  sulfures 

de  fer,  de  plomb  etdezînc,  d'argentnatif»  d'argent  sulfuré  et  d'ar- 
gent rouge  $  sa  puissance  est  de  40  à  46  mètres.  11  est  recoonti  et 

exploité  sur  une  longueur  de  12700  mètres,  et  contient  19 
exploitations  qui  produisent  annuellement  pour  prés  de  trente 

millions  de  francs  d'argent.  L'une  d'elles,  celle  de  VaUneianay 
en  produit  pour  8  millions^  ce  qui  fait  -^  du  produit  total 
des  3ooo  mines  du  Mexique.  Depuis  1764,  époque  de  sa  dé- 

couverte, son  produit  net  annuel  n'a  jamais  été  au-dessons 
dea  à  3  millions  de  francs,  et  ses  propriétaires,  d'abord  peu 
fortunés ,  sont  devenus  en  dix  ans  les  plus  riches  particuliers 

du  Mexique ,  et  peut-être  de  toute  la  terre.  Les  travaux  de 
cette  mine  sont  A>rt  étendus  et  pénètrent  à  614  mètres  de 

profondeur.  Ils  occupent  un  très-grand  nombre  d'ouvriers. 
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Le  district  de  Zacatecas  ne  présente  également  qu'un  seul 
filon  qui  se  trouve  dans  la  grauwacke,  et  qui,  de  mettre, 
donne  lieu  k  plusieurs  exploitations. 

Les  gîtes  exploités  à  Catorce  sont  dans  un  calcaire;  la  mine 

dite  Purissima  de  Catorce  a  été  exploitée  jutqu'à  environ 
600  mètres  de  profondeur;  elle  rendit  en  1796  à  peu  près 

5,55o,ooo  fr.  Il  y  a  aussi  dans  le  district  de  Catorce  des  mines 
d'antimoine. 

Vers  la  partie  occidentale  du  groupe  dont  nous  parions, 

on  exploite  des  mines  de  cuivre  dans  les  provinces  d^  Val- 
ladolid  et  de  Gvadalaxara;  les  minerais  sont  principalement 

composés  de  cuivre  oxidulé,  de 'cuivre  suivre  et  de  cuivre 
natif.  Ces  mines  produisent  environ  2,000  quintaux  métriques 

de  cuivre  par  an.  On  recueille  aussi  dans  ce  district  des  mine- 

rais d'étain  dans,  des  «terrains  d'alluvion,  particulièrement 

prés  du  mont  Gigante.  L'étain  oxîdé  concrétionité,  si  rare  en 
Europe ,  est  ici  la  variété  la  plus  coannone.  Ce  métal  s'y  trouve 
en  outre  en  filons. 

La  partie  centrale  du  Mexique  contient  beaucoup  d'indice« 
de  mercure  sulfuré;  mais  en  2804  on  ne  l'exploitoit  qu'eâ 
deux  endroits ,  et  foiblement. 

6.^  Le  groupe  de  la  Noui^il&'Galice,  Il  est  situé  dans  la  pro- 
vince de  ce  nom  à  environ  100  lieues  N.  O.  de  Mexico.  Il 

comprend  les  mines  de  Balanos ,  l'un  des  districts  les  plus 
riolies. 

7.®  Le  groupe  de  Durango  et  de  Sonora  ,  dans  les  intendances 
du  même  nom.  Il  est  très-étendu  ;  les  mines  sont  situées  en 
partie  sur  le  plateau  ,  et  en  partie  sur  la  pente  occidentale. 
Duranga  est  à  140  lieues  N.  N.  O.  de  Mexico. 

8.*  Le  groupe  de  Chihuahua.  Il  tire  son  nom  de  la  ville  de 
Chihuahua,  située  à  100  lieues  N.  de  Durango  ;  il  est  extrê- 

mement étendu ,  mais  peu  productif.  Il  se  termine  329**  1  o'  de 
latitude  boréale. 

Le  Mexique  possède  en  outre  plusieurs  mines  qui  ne  se 
trouvent  pas  comprises  dans  les  huit  groupes  précédens.  Ainsi 

le  nouveau  royaume  de  Léon  et  la  province  du  nouveau  Saint- 
Ander  présentent  des  mines  de  plomb  abondantes.  Le  nou- 

veau Mexique  contient  des  mines  de  cuivre,  etc.     | 
Enfin  on  exploite  du  sel  gemme  en  plusieurs  points  de  la 
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Nouvelle  Espagne,  et  il  paroît  qall  existe  de  la  houille  av 
pou  veau  Mexique. 

La  richesse  des  divers  districts  de  mines  d^argent  ou  Réaies 
est  extrêmement  inégale.  Les  jj  de  ces  réaUs  ne  fournissent  pas 
à  eux  tous  plus  de  t;  du  produit  total.  Cette  inégalité  est  due 
à  Texcessive  richesse  de  quelques  gites.  Les  gîtes  de  minerai  du. 
Mexique  sont  principalement  des  filons;  les  couches  et  les  amas 

;iont  rares.  Les  filons  traversent  principalement  et  peut-être  uni- 
quement des  roches  primitives  et  de  transition  parmi  lesquelles 

on  remarque  surtout  certains  porphyres  comme  très-riches 

en  dépôts  argentifères  et   aurifères.   Les  minerais    d'argent 
sont  principalement  de  Targent  sulfuré,   de   Fargent  anti- 

monié  sulfuré  noir,  de  l'argent  muriaté  et   du  cuivre  "gris. 
Beaucoup  d'exploitations  ont  pour  objet  des  minerais  terrçux , 
appelés  ColLorados  semblables  aux  Faco$  du  Pérou.  Enfin  il  y 

a  des  minerais  d'autres  métaux  qui  sont  exploités  principale- 
ment, et  quelquefois  exclusivement,  pour  l'argent  qu'ils  con- 

tiennent: tels  sont  le  plomb  sulfuré  argentifère,  le  cuivre 
sulfuré  argentifère,  et  le  fer  sulfuré  argentifère.  On  trouve 

au  Mexique  des  minerais  d'une  très-grande  richesse;  mais  la 
richesse  moyenne  n'est  que  de  trois  à  quatre  onces  au  quintal, 
ou  0,0018  à  o,oo25.  Il  y  a  même  des  personnes  qui  ne  la 

portent  qu'à  deux  onces  et  un  cinquième;  presque  tous  les 
filons  argentifères  contiennent  un  peu  d'or,  l'argent  de  Gua^ 
naxuato   en  renferme  -jf-.  L'énorme  produit  des  mines  du 
Mexique   est   dû  bien  plutôt  à    la    grande  facilité  de    leur 

exploitatioiv^et  à  l'abondance  des  minerais,  qu'à  leur  richesse 
intrinsèque. 

L'art  des  mines  est  peu  avancé  dans  ce  pays  ;  les.  exploita- 
tions présentent  une  réunion  de  petits  ouvrages  dont  chacun 

n'a  qu'une  ouverture  par  en  haut,  sans  aucune  communica- 
tion latérale  ;  la  forme  de  ces  ouvrages  est  trop  irrégulière 

pour  qu'on  puisse  les  appeler  ouvrages  à  gradins.  Les  puits  et 
les  galeries  sont  beaucoup  trop  larges.  Le  transport  intérieur 

des  minerais  se  fait  à  dos  d'hommes ,  et  rarement  avec  des 
mulets.  Les  machines  d'extraction  et  d'épuisement  sont  ea 
général  mal  combinées ,  et  les  baritels  à  chevaux  qui  les  met- 

tent en  jeu ,  mal  construits.  Le  cuvelage  des  puits  est  très-peu 
#oigné;  les  muraillemen^  seuls  sont  bien  exécutés.  Il  ya  queU 
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ques  galeries  d'écoulement,  mais  elles  sont  en  trop  petit 
nombre  et  mal  dirigées.  Dernièrement  des  capitalistes  et  des 

mineurs  ahglois  ont  formé  des  associations  pour  l'exploitation 
des  mines  d'argent  du  Mexique  dans  lesquelles  ils  produiront 
probablement  une  révolution  avantageuse. 

Les  minerais  d'argent  de  l'Amérique  espagnole  sont  traités , 
partie  par  la  fonte ,  partie  par  Tamaigamation ,  et  plus  souvent 
par  ce  dernier  mode  que  par  le  premier  :  aussi  Timpor* 
tation  du  mercure  y  forme-t-elie  un  objet  de  la  plus  haute 

importance ,  surtout  depuis  que  la  mine  de  Hu,(Lnoavtlioa  s'est 
éboulée,  et  a  cessé  d'être  exploitée. 

Cette  mine  est  la  seul^ie  l'Amérique  espagnole  qui  appar- 
tienne au  gouvernement. 

.  Voici,  d'après  les  indications  de  M.  de  Humboldt  fondées 
en  grande  partie  sur  des  documens  officiels,  quel  étoit  au 

commencement  de  ce  siècle  le  produit  annuel  des  mines  d'ar- 
gent de  l'Amérique  espagnole  : 

Mexique    3,196,140  marcs  ou  537,5i2  Lil. .  Talant  119,447,000  fr« 
Pérou         573,958      140,478    3i,2i5,5oo  fr. 

Buenos- A)rres. .      463,098. ......      1 10,764    24,614,200  fr. 
Chili          25,957          6,827    1,517,100  fp. 

Total.     3,259, 1 53. marcs. .   796,581  kil..  yal..  1 76,793,800  fr. 

Pour  achever  de  présenter  le  tableau  des  richesses  miné- 

rales de  l'Amérique  espagnole ,  il  nous  resteroit  à  parler  de 
%e9  principales  mines  d'or;  mais  ces  mines  appartiennent  à 
une  classe  bien  différente  de  celle  qui  nous  occupe  en  ce 

moment,  puisqu'elles  consistent  en  lavages  de  sables  d'allurion. 
Les  plus  importans  de  ces  lavages  sont  établis  sur  le  versant 
occidental  des  Cordilières ,  savoir ,  dans  la  Nouvelle- Grenade, 

depuis  la  province  de  Barbacoas,  jusqu'à  l'isthme  dePanama, 
au  Chili  et  sur  les  rivages  de  la  mer  de  Californie.  Il  en  existe 
aussi  sur  le  versant  orientai  des  Cordillères,  dans  la  haute 

vallée  du  fleuve  des  Amazones.  Les  lavages  de  la  Nouvelle- 
Grenade  produisent  en  méme*temps  du  platine. 

Les  mines  proprement  dites  et  les  lavages  de  l'Amérique 
espagnole  produisent  ensemble  42,675  mares,  qu  10,^41 8. kilo«< 

grammes  d'or  ayant  une  valeur  de  35,893,oop  îr^ 
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Mines  de  la  Hongrie, 

Les  mines  métalliques  de  ce  royaume,  y  compris  celles  de 
la  Tramylvanie  et  dubannat  àe  Temeschwar  ^  forment  quatre 
grpupes  principaux,  que  nous  désignerons  par  les  noms  de 
groupe  du  N.  O. ,  groupe  du  N.  E. ,  groupe  de  TE. ,  et  groupe 
du  S.E. 

Le  groupe  du  N.  O.  embrasse  les  districts  de  Schemaitz^  de 
Kremnitz,  de  Kamigsherg^  deNeusohl  et  les  enrironsde^eJ^^- 
nitz,  Belhler ,  Rosenau ,  etc. 

Sohemnitz^  ville  libre  royale  démines,  et  principal  centre 

des  mines  de  la  Hongrie,  se  trouva -à  s5  -lieues  au  nord  de 
Pude,  à   5i8  mètres  au-dessus  de  la  mer,  au  milieu  d'un 
groupe  de  petites  montagnes  couvertes  de  forêts.  La  plupart  de 

ces  inontagnes,  dontla  plus  haute  s'élève  à  1 04$  mètres  au-dessus 
de  rOcéan ,  sont  formées  de  trachy tes  stériles;  mais  à  lear  pied , 
au-dessous  de  la  formation  trachy  tique,  on  voit  paroftre  un 
terrain  composé  de  grunsteins  porphyriques  le  plus  souvent 
verts ,  qui  se  lient  à  des  syenites,  passant  au  granité  et  au  gneiss, 
et  renfermant  des  couches  subordonnées  de  micaschite  et  de 

^alcaire^  C'est  dans  ce  terrain  que  se  trouvent  réunies  toutes 
les  mines.  On  sait  depuis  lon^emps  que  les  grunsteins  porphy- 

riques deSchemnitz,  ont  de  grands  rapports  avec  les  porphyres 

métallifères  de  l'Amérique  espagnole.  M.  Beudant,  en  les  com- 
parant à  ceux  que  M.  deHumboldta  rapportés  de  Guanaxuato 

de  Real  del  Monte ,  etc.,  a  reconnu  que  l'identité  se  soutient 
jusque  dans  les  moindres  détails  de  couleur,  de  structure, 
de  décomposition,  de  situation  respective  des  diverses  va- 

riétés,  et  jusque  dans  le  caractère   empirique  de  Teffer- 
rescence  avec  les  acides.  Le  terrain  métallifère  ne  se  montre 

i  Sehemniiz  que  dans  un  espace  peu  étendu ,  compris  en 
partie  dans  un  petit  bassin  dont  la  ville  occupe  le  bord  mé- 

ridional. Il  eaî  traversé  de  filons  qui ,  le  plus  souvent ,  cou- 
pent la  strati^ation ,  mais  qai  quelquefois  aussi  lui  sont  sensi- 

blement parallèles.  Ces  filons  sont  en  général  très-puissans  ;  leur 

épaisseur  va  souvent  jusqu'à  40  mètres,  mais  leur  étendue  en 
longueur paroit  éteeen général  peu  conaidérahle*  Ils  sont  nom- 

breux et  paraUèles  entre  eux.  Ilparoît  qu'ib  n*ont  pas  de  salie- 
bandes^  etque  la  m^sse  métallifère  reposeimmcdiatemenlaur  les 
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traacli  es  de  la'roeh  e,  qui  est  ordinairement  plus  ou  moins  altérée, 
elrenferme  toujours  beaucoup  de  pyrites  prés  du  point  de  con- 

tact, et  méaie  jusqu'à  plusieurs  pieds  de  distance.  Lessubstances 
qui  coosliiue«tLa  masse  de  ces  filons,  sont  du  quarz  drurique, 

du  quart  carié,  de  la  chaux  carbonatée  ferrifère  et  de  la  ba- 

ryte sulfatée  ,  avec  lesquels  on  trouve  de  l'argent  sulfuré  raélé 
d'argent  natif,  et  renfermant  plus  ou  moins  d'or,  qui  est 
rarement  en  lamelles  visibles ,  de  l'argent  sulfuré,  de  la  ga- 

lène argentifère ,  de  la  blende ,  des  pyrites  de  cuivre  et  de 

fer,  etc.  L'argent  sulfuré  et  la  galène  sont  les  deux  minerais 
les  plus  importans.  Tai|jt6t  ces  deux  substances  sont  isolées , 
tantôt  elles  sont  mélange  de  diverses  manières,  de  façon  à 
donner  des  minerais  de  toutes  les  richesses,  depuis  ceux  qui 

rendent 60  pour  cent  d'argent,  jusqu'à  la  galène  la  plus  pauvre. 
L'or  se  trouve  rarement  seul  ;  il  accompagne  généralement 
l'argent  dans  une  proportion  qui  varie  beaucoup ,  mais  qui , 
le  plussouvent,  approche  de  celle  de  1  à  3o. 

Les  minerais  de  Scbemnitz  sont  tous  traités  par  la  fusion  ; 

les  galènes  pauvres  le  sont  à  la  fonderie  (  hley  hutte)  de  Schem- 
niis,  et  le  plomb  qui  en  provient  est  envoyé  comme  plomb 

d'ceuvre  aux  usines  de  Kremnitz ,  Neusohl  et  Sehernoçtntz ,  aux- 

quelles on  porte  pour  y  être  fondus  tous  les  minerais  d'argent 
préparés  dans  les  différens  points  de  la  contrée. 

Les  nÛBes  de  SéhemnitZy  ouvertes  depuis  environ  huit 

siècles,  sont  exploitées  jusqu'à  plus  de  3 20  mètres  de  pro- 
fondeur; les  travaux  sont  généralement  très-bien  conduits. 

De  belles  galeries  d'écoulement  ont  été  ouvertes  ;  les  eaux 
motrices  sont  reeoeillies  et  employées  avec  art.  On  remarque 

cependant  que  ces  mines  commencent  à  déchoir  de  l'état 
prospèrèdanslequelellessetrouvoientily  a  un  certain  nombre 

d'années,  ee  qui  tient  peut*étre  à  ce  qu'on  ne  donne  plus  le 
même  soin  à  l'inatruction  des  officiers  chargés  de  les  diriger. 
Marie-Thérèse  établit  en  1760  à  Schemnitz  une  école  des  mines 
qui,  à  sa  naissance ,  avoit  acquis  par  toute  FEurope  une  grande 

célébrité  qu'elle  n'a  pas  su  conserver. 
K^tmnitt^e  trouve  à  environ  5  lieues  au  N.  N.  O.  de  Schem- 

nits ,  dans  une  vallée  bordéeà  droite  par  des  coteaux  formés  de 
roches  fort  analogues  aux  roches  métallifères  de  Schrmnitz. 
Au  milieu  de  ces  roches  on  exploite  des  filons  à  peu  près  de 
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même  nature  que  ceux  de  Schemoitz  ;  seulement  le  qnari  qui 
en  forme  la  masse  principale  est  plus  abondant,  et  contient 

plus  d'or  natif;  et  on  y  trouve  de  l'antimoine  sulfuré  et  de 
l'antimoine  hydrosulfuré  ,  qui  n'e^cistent  pas  à  Schemnitz.  Le 
terrain  métallifère ,  assez  peu  étendu  ,  est  entouré  par  le  ter- 

rain de  trachyte  qui  le  recouvre  et  qui  forme  à  l'E.  et  à  FO. 
des  montagnes  considérables.  La  ville  de  Kremnitz  est  une 
des  plus  anciennes  villes  libres  royales  de  mines  de  la  Hon- 

grie. On  prétend  qu'on  y  exploitoit  déjà  des  mines  du  temps 
det  Romains;  mais  ce  sont  les  Allemands  qui ,  depuis  le  moyen 
âge,  ont  donné  à  ces  exploitations  ui^grand  développement. 

Il  existe  à  Kremnitz  un  hôtel  des  mognoies  où  l'-on  transporte 
tout  l'or  et  l'argent  des  mines  de  Hongrie  pour  y  être  soumis 
au  départ^  et  où  toutes  les  opérations  chimiques,  telles  qne la 
préparation  des  acides,  etc.,  se  font  en  grand. 

Prés;de  Kanigsberg,  petite  ville  libre  royale  de  mines ,  qui  se 
trouve  à  environ  6  lieues  à  TO.  de  Schemnitz ,  on  voit  des 

mines  jadis  importantes,  mais  aujourd'hui  moins  remarquables 
parleurs  produits  que  par  leur  nature.  Les  minerais  consistent 
principalement  en  argent  sulfuré  aurifère;  on  y  trouve  ansside 

l'argent  antimouié  sulfuré ,  de  l'argent  sulfiiré  fragile ,  de  l'or 
natif,  de  l'antimoine  sulfuré,  et  une  grande  quantité  de  fer 
sulfuré  en  petits  cristaux  disséminés  dans  certaines  parties  de 

la  roche.  Cette' roche,  qui  est  feldspathique ,  est  trés-décom- 
posée.  Aucun  des  minerais  n'y  forme  des  filons  nettement 
tranchés  ;  ils  se  trouvent  seulement  concentrés  dans  certaines 

portions  dont  la  position  esttrès-irrégulière  et  très-incertaine, 
mais  qui  ̂ent  cependant  quelque  chose  de  la  marche  des  filons. 
Il  y  a  des  parties  qui  donnent  des  produits  immeiises ,  et 

d'autres  qui  paient  à  peine  les  frais  d'exploitation.  Les  mi* 
neurs  ont  peu  de  données  fixes  pour  la  conduite  des  travaux, 

dont  la  disposition  est  très^irrégulière.  M:  Beudant  conjecture 
que  la  roche  métallifère  deKœnigsberg  appartient  à  la  forma- 

tion trachy tique  ;  il  paroît  cependant  que  beaucoup  d^nalo- 
gies  la  rapprochent  des  roches  métallifères  de  Schemnitz.  <• 

A  environ  6  lieues  au  N.  N.  E.  de  Schemnitz ,  sur  lès  bords 
de  la  Gran,  se  trouve  la  petite  ville  de  Neusohl,  fondée  par 

une  colonie  de  mineurs  saxons.  Les  montagnes  qui  l'entourent 
renferment  des  mines  très -différentes  de  celles   dont  nous 
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▼€nons  de  parler.  A  Herrengrund^  à  2  lieues  de  Neusohi,  la 
grauwacke  forme  des  montagaes  assez  élevées;  cette  roche  est 
recouverte  par  un  calcaire  de  transition,  et  repose  sur  le 
schiste  micacé.  Lès  couches  inférieures  contiennent  des  bancs 

de  minerais  de  cuivre  qui  consistent  principalement  en  cuivre 
pyriteux.  Le  schiste  micacé  renferme  aussi  des  masses  de  minerai 
quiparôissenty  constituer  des  filons.  On  exploite  ces  minerais 

depuis  le  1 3'  siècle.  Le  cuivre  qu'on  en  retire  contient  6  onces 
d'argent  par  quintal.  Près  de  Libethen^  se  trouvent,  dans  un 
calcaire  qui  se  lie  à  celui  de  Herrengri/nd,  ainsi  que  dans  la 
jgrauwaeke  et  le  gneiss,  des  mines  de  cuivre,  plomb,  et  zinc  , 

qui  ont  eu  jadis  de  l'importance ,  mais  sont  maintenant  ré- 
duites à  peu  de  chose.  Près  de  la  fonderie  de  Tajo^fa^  on  a  ex- 

ploité de  l'orpiment  (  arsenic  sulfuré  jaune)  en  filons  dans  le 
calcaire;  il  étoit  accompagné  deréalgar  (arsenic  sulfuré  rouge). 

A  i5  ou  20  lieues  à  Test  de  Neusohl^se  trouve  une  contrée 

très-riche  en  mines  de  fer  et  de  cuivre,  situées  principale- 
ment aux  environs  de  Bethler,  Schntalnitzj  Gœlnitz,yEinsitdel  y 

Prakendorfj  Rosenau ,  ZeUznick^  etc.  Des  schistes  talqueux  et 
argileux  y  forment  la  masse  des  montagnes  qui  contiennent  aussi 

des  roches  anfphiboliques.  Les  minerais  s'y  trouvent  le  plus 
souvent  en  cojiches.  Ceux  de  fer  sont  du  fer  spathique ,  et 
surtout  du  fer  hydraté,  concrétionné  et  compacte.  Ce  dernier 

n'est  (Quelquefois  que  du  schiste  argileux  trèj^ferrugineux  ; 
l'un  et  l'autre  sont  accompagnés  de  fer  oligîste  et  oxidulé.  Ils 
alimentent  un  grand  nombre  d'usines  à  fer  importantes.  Le' 
seul  comté  de  Gamar  en  renferme  vingt-deux;  celui 'de  Zips 
en  contient  aussi  beaucoup.  Les  mines  de  cuivre  se  trouvent 
principalement  aux  environs  de  Schmœlnitz  et  de  Gœlnitz*  Le 

cuivra  qu'on  en  obtient  contient  6  k  j  onces ^id'argent  au 
quintal.  On  voit  à  Zalafhna  une  mine  de.  mercure  foiblement 

exploitée,  et  prés  de  Ko%tnaû  une  mine  d'antimoine. 
Pour  achever  l'énumératian  des  richesses  ipinérales  de  cette 

montrée,  il  ne  nous  resteroità  citer  que  les  mines  d'opales, 
des  environs  de  Czen^enitza ,  qui  sont  ouvertes  dans  le  CQnglo- 

mérat  trachylique.- 
Groupe  du  N.  Eé  ou  de  l^agyhanya.  Les  mines  de  ce  groupe  se 

trouvenidans  une  chaîne  de  montagnes  assez  considérable  qui, 

partant  des  frontières  de  la  Buchowine  où  elle  se  lie  aux  Kar* 
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paths,  Tientseperdre  au  milieu  delà  formation  dés  grès  aaltfièrf» 

entre  la  TTieûs,  la  Lopos  etltkNagjrSzamoSj  tur  les  frontières  sep-^  ' 
tentrionales  de  la  Transylvanie.  Ces  montagnes  sont  en  partie 

composées  de  roches  analogues  à  celles  de  Schejnnitx,  ira- 
Tersées  par  des  filons  qui  ont  aussi  beaucoup  de  reasemblasce 
avec  ceux  de  ce  lieu  célèbre.  Sur  ces  filons ,  on  a  ouvert 
un  grand  nombre  de  mines,  dont  les  plus  importantes  soot 

celles  de  l^agyhawya^  Kapnik^  Fdsohanya^  Miiihawya^  Lopoi- 
ian^a,  Olaposbanya^  Ohlalapos.  Toutes  ces  mines  produisent 

de  l'or.  Celles  de  Laposbanya  donnent  aussi  de  1^  galène  ârgea- 
tifère;  celles  dTOlaposbanya  contiennent  du  cuivre  et  du  fer^ 
celles  de  Kapnick,  du  cuivre.  Celles  deFelsobanya  renferment 

du  réalgar,  et  celles  d'Ohlalapos  de  l'orpiment.  Plusieurs  pro- 
duisent du  manganèse  et  de  l'antimoine  sulfuré.  Elnfin,  vers 

le  nord ,  dans  le  comté  de  Marmarosh  ^  on  trouve  Fimpoetante 
mine  de  fer  de  Borscha,  et  sur  les  frontières  de  la  Buckowioe 

la  mine  de  plomb  de  Rodna,  dans  laquelle  il  existe  aussi  beau* 
coup  de  minerais  de  zinc. 

Les  mines  qui  composent  le  groupe  de  VE,  ou  d^Ahrad- 
hanya ,  se  trouvent  presque  toutes  dans  les  montagnes  qui  s'é- 

lèvent dans  la  partie  occidentale  de  la  Transylvanie ,  entre  la 

LapoM  et  la  Maros ,  aux  environs  d^Abrudbanya.  M.  Beudant 
cite,  dans  cette  contrée,  des  calcaires,  des  grès,  des  trachytes, 

des  basaltes  et  des  ̂ yenit^porphyrs  qui  paroissent  très-anftlogues 

aux  grunsteins  porphyrîques  de  Schemnitz.  11  paroit  que  c'est 
principalement  dans  ces  dernières  roches  que  se  trouvent  les 
mines  àui  forment  la  richesse  de  cette  contrée;  mais  il  ea 

existe  aussi  dans  le  micaschiste ,  dans  la  grauwacke ,  et  même 

dans  le  calcaire.  Les  principales  miaesse  trouvent  *à  Nagyag^ 
Koroshanya^  Vbrëspatah,  Boitza^  Csèrtesch^  Fatzbay^  Alma$, 
Porhuraj  Butschum  et  Stonischa;  il  y  a  en  tout  quarante  exploi- 

tations ;  toutes  fournissent  des  minerais  aurifères  qui  sont  traités 
à  la  fonderie  de  Zalalhna.  Ces  mines  renferment  aussi  Mu 

cuivre ,  de  Fantimoîne  et  du  manganèse.  Elles  sont  célèbres 

par  le  tellure  qu'on  y  trouve,  et  qu'elles  produisoient  exclu- 
sivement avant  la  découverte  qu'on  en  'a  faite^  .il  y  a  peu 

d'années,  en.Norwége.  Les  dépôts  aurifères  contenus  daAs  le 
grunstein  porphyrique  sont  souvent  très  irréguliers.  Quelque- 

fois le  mineur  suit  des  filons  de  quelques  ligues  seulement  de 
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puissance,  mais  de  part  et  d'au4re,  desquels  la  roche  est  dé- 
composée jusqu'à  une  certaine  distante,  et  contient  une  grande 

quantité  de  pyrites  aurifères  disséminées.  Ces  filons  sont  très- 
nombreux,  et  courent  dans  toutes  sortes  de  directions.  Les 
travaux  sont  souvent  fort  irréguliers  et  mal  combinés.  De 
tontes  ces  mines,  celles  de  Nagyaf^  sont  les  plus  riches  et  les 
mieux  exploitées.  Les  fiions,  qui  sont  nombreux ,  se  trouvent 

en  partie  dass  le  syenit-porphyr,  et  en  partie  dans  la  grau- 
wacke.  Le  minerai  aurifère  est  accompagné  de  galène ,  de  réal- 
gar,  de  manganèse ,  de  fer  et  de  zinc.  La  grauvacke  contient 
àes  filons  de  réelgar.  Il  y  a  des  mines  de  fer  en  bancs  très- 

puissans,  près  de  Vajdct'Humad  et  de  Gyalar.  On  cite  aussi 
dans  ce  pays  des  mines  de  cobalt. 

Le  groupe  du  5.  £.  ou  du  Bannat  de  Temeickwir  se  trouve 
dans  les  montagnes  qui  viennent  barrer  la  vallée  du  Danube 
à  Orschova ,  et  que  ce  fleuve  traverse  dans  une  gorge  étroite. 
Les  mines  dont  il  se  compose,  et  dont  les  principales  se 

trouvent  à  Oravitza ,  Molda^a ,  SzaÀka'et  Dognaczka ,  produisent 
principalement  du  cuivre  argentifère  qni  contient  un  mare 

d'argent  par  quintal,  et  quelquefois  un  peu  d'or.  On  y  ren- 
contre aussi  des  minerais  de  plomb ,  de  zinc  et  de  fer  :  elles 

sont  célèbres  par  les  beaux  échantillons  de  cuivre  carbonate 
bleu ,  et  divers  autres  minéraux  qui  en  proviennent.  Celle  de 

Moldai^ifa  contient  en  outre  de  V orpiment.  Ces  dépôts  métal- 
liques sont  en  couches  et  filons  ;  on  en  cite  particulièrement  en 

couches  entre  le  micaschiste  et  le  calcaire ,  quelquefois  entre  le 

calcaire  et  le  syenit-porphyr.  On  connoit  des  filons  bien  pro- 
noncés dans  le  syeùit-porph3rr  et  dans  le  micaschiste.  Le  Baimat 

possède  aussi  des  mines  de  fer  importantes  à  Domhraiwt  et  Au- 
chersberg}  près.de  Dotnbrawa,  on  trouve  du  mercure  sulfuré. 
Ces  contrées  offrent  aussi  des  mines  de  cobalt. 

Les  mines  qui  constituent  les  quatre  groupes  dont  nous  ve- 
nons de  parier  ne  sont  pas  les  seules  mines  métalliques  que 

possède  Ui'Hongrie.  Quelques  autres,  mais  en  général  de  peu 

d'importance,  se  trouvent  éparses  dans"- diverses  parties  de  ce 
royaume.  On  en  cite  plusieurs  dans  la  partie  des  monts  Kar- 
paths  qui  sépare  la  1rans3dvanie  de  la  Moldavie  et  de  la  Vala- 

chie.  Elles  ont  principalement  pour  objet  l'exploitation  de 
gîtes  assez  singuliers  de  galène. 
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Outre  les  mines,  qui  font  l'objet  de  ce  paragtaphe,1a  Hongrie 
renferme  quelques  mines  de  houille,  de  nombreuses  mines  de 

sel  gemme ,  et  plusieurs  dépôts  de  sables  aurifères  situés  prin- 
cipalement sur  les  rives  du  Danube^  de  la  Marosch  et  de  la 

Nera» 

Les  mines  du  royaume  de  Hongrie  produisent  annuellement, 
suivant  M.  Héron  de  Ville  fosse,  5  2.1 8  marcs  ou  1 277  kilogrammes 

d'or  ayant  une  valeur  de  4,399,410  fr.  et  environ  85  mille 
marcs  ou  ao,8o3  kilogrammes  d'argent  qui  valent  4,633, 3o2  fr. 
Les  mines  de  la  Transylvanie  fournissent  à  peu  près  la  moitié 

de  la  quantité  d'or  et  ̂ j  de  la  quantité  d'argent  que  nous  ve- 
nons de  citer.  Les  autres  mines  de  l'Europe  produisent  en- 

semble à  peu  prés  deux  fois  autant  d'argent,  mais  seulement 
quelques  marcs  d'or.  La  Hongrie  produit  en  outre  18  à  20 
mille  quintaux  métriques  de  cuivre  par  an  et  beaucoup  de  fer# 

On  tire  aussi  de  ses  mines  3  à  4000  quintaux  métriques  de 

plomb;  mais  cette  quantité  n'excède  guère  les  besoins  de» 
usines  dans  lesquelles  on  traite  les  minerais  d'or  et  d'argent. 

Mines  des  Monts  Altaï, 

A  l'extrémité  occidentale  de  la  chaîne  des  monts  Altaï,  qui 
sépare  la  Sibérie  de  la  Tartarie  chinoise  ,  il  existe  un  grand 
nombre  de  filons  métallifères  sur  lesquels  on  a  établi,  depuis 

1742,  plusieurs  exploitations  importantes.  Elles  constituent 

l'arrondissement  de  mines  de  Kolywan^  celui  des  trois  arroo* 
dissemeus  de  ce  genre  existans  en  Sibérie  qui  est  le  plus  riche 
en  métaux  précieux. 

Ces  mines  sont  ouvertes  dans  les  terrains  schisteux  qui  en- 

vironnent au  N.  et  à  l'O.  et  au  S.  O.  la  croupe  occidentale  de 

la  haute  chaîne  granitique  dont  ils  sont'  séparés  par  des  ter- 
rains composés  d'autres  roch'es  primitives.  Ces  schistes  alternent 

en  quelques  pointsavec  des  roches  quarzeuses  que  M.  Kenmvantz 
nomme  hornstein,  et  avec  du  calcaire.  Ils  sont  recouverts  par 

un  calcaire  qui  contient  beaucoup  d'ammonites.  La  région 
métallifère  forme  un  demi-cercle  dont  les  premières  hautes 
montagnes  occupent  le  centre. 

L'exploitation  la  plus  importante  de  ce  pays  est  la  miae 
d'argent  de  Zmiéof  ou  Zmeinogarsh ,  en  allemand  Schlangen' 

herg  ,  située  au  N.  O.  âe%  hautes  montagnes  à  5i*,  9',  sS^'  de 
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latitude  boréale  9  et  79^ ,  49%  ôo''  E.  de  Paris.  Elle  est  ourerte 
sur  un  grand  filon  qui  contient  de  l'of  natif  argentifère  ,  de 
l'argent  natif  aurifère ,  de  l'argent  sulfuré ,  de  l'argent  mu- 
riaté,.du  cuivre  gris,  du  cuivre  sulfuré,  du  cuivre  carbo- 

nate vert  et  bleu,  du  cuivre  oxidé  rouge,  du  cuivre  pyri- 

teux,  du  plomb  sulfuré  et  de  grandes  masses  d'arsenic  testacé, 
un  peu  argentifère.  On  y  trouve  aussi  du  zinc  sulfuré,  de» 
pyrites  de  fer,  et  quelquefois  des  pyrites  arsenicales.  Ces  diver» 
minerais  Qnt  pour  gangues  de  la  baryte  sulfatée ,  de  la  chaux 
carbonatée,  du  quarz,  et  rarement  delà  chaux  fluafée.  Le 

filon  principal,  qui  est  d'une  grande  puissance,  est  reconnu 
sur  une  longueur  de  plusieurs  centaines  de  toises  ,  et  jusqu'à 
96  toises  de  profondeur.  Incliné  d'environ  5o^^  dans  sa  partie 
supérieure,  il  devient  presque  vertical  à  une  certaine  pro- 
foildeur',son  toit  est  constamment  formé  de  schiste  argileux. 
Au  mur  ce  schiste  alterne  avec  du  hornstein.  Ce  filon  pousse 
des  branches  dans  diverses  directions ,  il  est  coupé  par  des 
filons  stériles,  et  présente  des  étages  successifs  de  richesse 
différente.  Les  premières  années  ont  été  les  plus  productives  ; 

les  travaux  commencés  en  1746  ont  été  d'abord  très-irrégu- 
liers,  ce  qui  a  eu  des  inconvéniens  d'autant  plus  grands  que 
la  puissance  du  gîte  est  plus  considérable.  Il  en  est  résulté  des 

éboulemens  qui  ont  fortement  compromis  l'exploitation  de 
toute  la  partie  supérieure.  Les  mineurs  allemands  que  le  gou- 

vernement russe  y  a  appelés ,  ont  entrepris  de  régulariser  les 

travaux  qui  sont  toujours  très-complîqués  à  cause  de  la  puis- 

sance et  de  l'inclinaison  du  gîte.  Ils  y  ont  introduit  la  disci- 
pline établie  dans  les  exploitations  les  plus  célèbres  de  l'Al- 

lem,^gne.  On  a  creusé  une  galerie  d'écoulement  de  585  toises 
-de  longueur. 

Les,  autres  mines' d'argent  les  plus  importantes  de  cet  ar- 
rondissement sont  celles  de  Tcherepanofski  à  3  lieues  S.  E.  de 

Zméof,  de  Smenofski^  à  lolieuesS.  E, ^de  JSicolaïski,  à  2olieuea^^ 
S.  S.  O. ,  et  de  Philipofski  à  90  lieues  S.  E.  du  même  lieu  :  cette 
dernière  se  trouve  sur  l'extrême  frontière  de  la  Tartarie  chi- 

noise. On  ignore  si  la  pente  méridionale  de  la  chaîne  altaique 

qui  se  trouve  dans  les  possessions  chinoises, 'contient  des  gîtes métallifères. 

Les  minerais  extraits  de  ces  diverses  mines  donnent  moyen- 
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nement  par  quintal  une  once  d^argent  qui  eonlicat  3  pour 
cent  d'or.  Leur  produit  annuel  étoit  vers  1786,  d'après  M.  Pa- 
trin,  de  3ooo  marcs  ou  734  kilogramme»  d'or  ayant  une  valeur 
de  2,628,780  fir..,  et  de  60,000  marcs  ob  14100  kilegraaunes 

d'argent  qui  valent  3, 265,000  fr« 
Les  métaux  précieux  ne  sont  pas  le  seul  produit  de  cet  ar- 

rondissement. U  Y  existe  une  mine  de  cnÎTre  importante  à 
1 5  lieues  N*  O.  de  Zméof ,  dans  une  ehaine  de  coUinea  fur- 
mées  de  roches  granitiques,  de  schistes,  de  porphjrrts  et  de 
calcaire  coquiller  qui  se  perd  dans  la  plaine.  Le  &lra  présente 
de  la  pyrite  cuivreuse,  du  cuivre  sulfuré  et  du  enivre  aatif 

disséminés  dans  les  matières  argileuses  plus  ou  moins  ferru- 
gineuses et  plus  ou  moins  endurcies.  Cette  mmt^  qai  porte  le 

nom  à^ AUisld''Loktefs\ii ,  fournissoit  annuellement,  a  l'époque 
de  1782 ,  i5oo  quintaux  métriques  de  cuivre  que  l'on  coBver- 
tissoit  en  monnoie  dans  le  pays  même. 

A  Tsohakirikoj  sur  les  rives  du  Tscharisch ,  vers  l'extré- 
mité N.  du  demi-cercle  métallifère  dont  nous  avons  povlé , 

on  trouve  une  mine  de  cuivre  et  de  plomb  argentifères,  ou- 
verte sur  un  filon  très -puissant,  mais  extrêmement  court. 

Outre  les  minerais  de  plomb  et  de  cuivre ,  contenant  un  pem 

d'argent,  cette  mine  offre  une  grande  quantité  de  calamine 
qui  forme  souvent  de  belles  stalactites  blanches  on  vertes» 

Le  flanc  nord  des  monts  Altaï  présente  peu  de  mines.  Il 
existe  quelques  filons  de  cuivre ,  à  200  lieues  à  TE.  de  Zméof, 
prés  du  lieu  où  le  fleuve  Janisseï  sort  des  montagnes  Saïanes 

qui  sont  une  prolongation  de  la  chaîne  alta'ique. 
Il  n'y  a  pas  dans  les  monts  Altaï  de  mine  de  plomb  propre- 

ment dite:  presque  tout  le  plomb  dont  on  a  besoin  pour  le 

traitement  des  minerais  d'argent  et  d'or  est  tiré  de  l'arron- 
dissement de  Nertchinsk  ,  situé  à  700  lieues  de  là  ̂ r  les 

bords  du  fleuve  Amour. 

La  première  fonderie  établie  dans  cet  arrondissement  éloît 

au  milieu  de  la  région  métallifère  à  Kolj^an  ,  lieu  dont  il  a 
tiré  son  nom.  Elle  a  été  supprimée  à  cause  de  la  rareté  des 
bois  qui  commencent  à  manquer  dans  les  environs  des  mines. 

La  principale  fonderie  est  celle  de  Bornaoul  sur  l'Ob  ,  à  5o  I. N.  de  Zméof. 
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Mines  des  monts  Oural. 

Cette  cbaioe  de  montagnes,  qui  commence  sur  les  bords 
de  la  mer  Glaciale ,  et  vient  se  terminer  à  5o  degrés  de  lati- 

tude au  milieu  des  Steppes  des  Xirguu,  après  avoir  formé  sur 
une  longueur  de  plus  de  ôoo  lieues  la  limite  naturelle  entre 

r£urope  etTAsie,  contient  des  gîtes  de  minerais  très-riches  et 
très-remarquables ,  qui  ont  donné  naissance  à  des  mines  impor- 

tantes de  fer,  de  cuivre  et  d*or.  Ces  exploitations  sont  situées 
sur  les  deuic-  versans,  mais  principalement  sur  celui  qui  re- 

garde l'Asie,  depuis  les  environs  d'Ekaterinbourg  jusqu'à  120 
ou  i3o  lieues  au  N.  de  cette  ville.  Elles  constituent  Parrondis- 

aement  de  mines  d'Ekaterinbourg ,  l'un  des  trois  que  renferme 
la  Sibérie* 

Les  mines  ̂ e  cuivre  sont  assez  nombreuses ,  et  situées  pres- 
que toutes  sur  le  revers  oriental  de  la  chaîne  :  elles  sont  ou« 

vertes  sur  des  filons  d'une  nature  très-particulière  ,  et  qui , 
quoique  très-puissans  à  la  surface,  ne  se  soutiennent  pas  à 
une  grande  profondeur.  Ces  fiions  sont  en  général  remplis  de 

matières  argileuses,  pénétrées  d'oxide  rouge  de  cuivre,  et 
Hiélées  de  cuivre  carbonate  vert  et  bleu,  de  cuivre*  sulfuré  et 
de  cuivre  natif.  Les  exploitations  les  plus  importantes  sont 
celles  de  TourinsH  et  de  Goumechefiki, 

Lespremières  sont  situées  à  120  lieues  N.  d'Ekaterinbourg, 
vers  le  €0^  degré  de  latitude  à  la  base  orientale  des  monts 
Oural ,  près  des  bords  de  la  Touria^  Elles  sont  au  nombre  de 
trois  ouvertes  sur  un  même  filon  qui  se  contourne  autour 

d'un  angle  que  la  chaîne  présente  en  cet  endroit.  Le  terrain 
e^t  composé  d'un  porph37re  à  base  de  cornéenne  ,  de  schiste 
argileux,  et  d'un  calcaire  blanc  ou  grisâtre  qui  forme  le  toit 
et  le  mur  du  filon.  Le  minerai  rend  lÔ  à  20  pour  cent,  et 

ces  mines  produisoient  annuellement  en  1786  10,000  quin- 

tai^x  métriques  de  cuivre. 
La  mine  de  Goumechefski  se  trouve  à  12  ou  i5  lieues  S.  O. 

d'Ekaterinbourg ,  près  d'un  lac  bordé  de  montagnes  primitives 
qui  forment  dans  cette  partie  l'axe  delà  chaîne  des  monts  Oi/raL 
Cette  mine  est  célèbre  parles  belles  malachites  qu'on  y  trouve. 
Elle  a  fourni  presque  tous  les  beaux  morceaux  de  cette  sub- 

stance ,  employés  en  bijouterie.  Le  filon  ,  dont  les  parois  sont 
Si.  25 
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calcaires,  e$t  vertical  et  dirigé  du  N.  au  S.  11  ne  s^nfonce  pas 

à  plus  de  5o  mètres,  et  est  rempli  d'une  espèce  de  poudingue 
grossier  à  fragmens  de  roches  primitives.  Le  minerai  rend 
de  3  à  4  pour  cent  de  cuivre,  et  la  mine  fournisaoity  yen 
17 86 y  20,000  quintaux  métriques  de  ce  métal ,  par  an» 

Les  gitea  de  minerai  de  fer  se  rencontrent  en  général  aune 
certaine  distance  de  Taxe  de  la  chaîne  centrale.  Ceux  du  ver» 

saut  occidental  se  trouvent  souvent  dans  un  calcaire  compacte 

gris,  qui  contient  des  entroques  et  d'autres  pétrifications,  et  dont 
rage  géologique  n'a  pas  encore  été  fixé ,  nmis  qui  paroit  être 
beaucoup  plus  moderne  que  les  roches  de  la  chaîne  centrale. 

Les  uns  et  les  autres  semblent  former  de  larges  filons  qui  s'é- 
tendent peu  en  profondeur,  ou  plutôt  remplir  des  cavité» 

irrégulières  et  peu  profondes.  Le  minerai  le  plus  commun 
est  le  fer  hydraté ,  hématite  ou  compacte,  souvent  mélangé 
ou  accompagné  de  manganèse  hydraté,   et  quelquefois  de 
minerais  de  zinc ,  de  cuivre  et  de  plomb.  On  trouve  aussi  fré- 

quemment du  fer  oxidulé  doué  du  magnétisme  polaire,  par- 
ticulièrement dans  les  mines  dû  versant  oriental  sur  lequel 

on   voit  des  montagnes  entières  d'aimant.  Tous  ces  mine- 
rais qu'on  trouve  toujours  mélangés  avec  une  quantité  pins 

ou  moins  grande  d'argile  diversement  colorée  9  sont  exploités 
à  ciel  ouvert ,  et  le  plus  souvent  sans  faire  usage  de  poudre, 
ni  même  de  coins  de  fer.  Ils  rendent  rarement  moins  de  5a 

a  60  pour  cent,  et  alimentent  de  nombreuses  usines  situées 
sur  les  deux  ûancs  de  la  chaîne,  dont  les  plus  anciennes  ont  été 
établies  dès  i6s8,  et  dont  un  grand  nombre  ne  datent  que  du 

milieu  du  1 8^  siècle.  Les  mines  les  plus  célèbres  son  tcellesde  Bal- 
godai  et  de  Keskanar  situées  sur  le  versant  oriental  à  3o  et  à  5o 

lieues  N.  d'Ekaterinbourg.  Dans  les  usines  du  versant  oriental  on 
fabrique  des  ancres,  des  canons,  des  boulets,  etc.  Danstouteson 
fait  une  quantité  considérable  de  fer  en  barres.  Lesproduifs  des 
usines  du  versan  t  occidental  sont  immédiatement  embarqués  sur 
les  divers  affluens  du  Volga  ̂   dont  elles  sont  peu  éloignées.  Ceux 

des  usines  du  versant  oriental  sont  transportés  pendant  l'hiver 
sur  des  traîneaux  jusqu'à  ces  mêmes  afiluens,  en  traversant 
les  cols  peu  élevés  des  monts  Oural.  La  quantité  de  matières 

fabriquées  par  les  usines  à  fer  des  deux  versanss'élevoit  annuel- 
lement, vers  1790  9  à  plus  de  ôoo,ooo  quintaux  métriques.  Ce 
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pays  est  un  de  ceux  qui  sont  )e  plus  favorisés  parla  nature  pour 

ce  genre  de  production;  de  vastes  dépôts  d'excellens  minerais 
de  fer  s'y  trouvant  entourés  par  des  forêts  immenses  de  sapins , 
de  pins  et  de  bouleaux ,  bois  dont  lé  charbon  est  éminemment 
propre  à  la  fabrication  du  fer. 

Les  mines  de  cuivre  des  monts  Oural  et  la  plupart  des 
mines  et  usines  à  fer  font  partie  des  propriétés  de  quelques 

particuliers  qu'on  peut  citer  au  nombre  des  plus  riches  de 
r£i4rope.  Le  gouverneaient  russe  m'a.  «égiigé  «uciine  des  oc- 

casions de  favoriser  ces  eatreprisea»  il  a  établi  à  Tominafy  ne 
colonie  considérable ,  et  à  Irbitz  une  foire  qui  est  devettve 
célèbre. 

Il  n'existe  dans  les  monts  Oural  qu'une  seule  mine  d'or ,  celle 
de  Bérësoff  située  à  3  lieues  N.  £•  d'Ekaterinbourg,  au  pied 
des  mojits  Oural  du  côté  de  l'Asie.  £lie  est  célèbre  par  le 
plomb  chromaté  ou  plomb  rouge  qu'on  y  a  découvert  en 
1776,  et  exploité  dans  les  années  suivantes,  et  par  4|ueiquea 
variétés  laves  de  minéraux.  Le  minerai  de  liérésof  est  un  fer 

hydraté  caverneux ,  offrant  çà  et  là  quelques  petits  cubea 

striés  »dë  fer  hëpatiq[ue,  et  accidentellement  quelques  py- 

rites; il  contient  o,ooooS  d'^ur  natif.  Ce  dépôt  paroitavorr  une 
grande  analogie  avec  les  dépôts  déminerai  de  fer  de  la  même 
contrée;  il  conftitue  un  large  filon  dirigé  du  N.  au  S.,  èn« 
caisse  da«s  un  terrain  de  gneiss ,  de  schistes  amphiboliques  ci 

de  serpentine  j  et  qui  ne  parott  pas  s'enfoncer  a  une  grande  pr»- 
fomieur  :  il  s'appauvrît  à  mesure  qu'on  s'ilcigne  de  la  sur- 

lace. L^ei^ploitation  qui  se  fait  à  ciel  ouvert  n'a  pénétré  qu'à 
24  mètres;  elle  remonte  à  172^6.  L'or  est  extrait  du  minerai 
par  Le  ]»ocardage  éi  le  lavage.  £n  1786  on  en  a  obtenu  5oo 

marcs  i  mais  les  années  précédentes  n'en  avoieot  produit  que 
200 ,  parce  qu'on  travailloit  plus  loin  de  la  surface  :  on  y  a 
appelé  des  mineurs  allemands  pour  diriger  les  travaux.  On 
connoît  en  quelques  points  des  monts  Oural  et  des  centrées 

voisines  des  dépôts  d'argile  aurifère^  qui  jusqnes  ici  n'ont  pas 
été  exploités  (1). 

On  connoît  dans  ces  montagnes  des  gîtes  de  fer  chromaté. 

(1)  On  annonce   qu'on    vient  d'en  découvrir  dernièrement  qui  sont 
d^une  étendue  et  d'une  richesse  surfer  en  an  tes. 

«5. 
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Les  belles  lames  de  mica^  connues  dans  les  collections ,  et 

même  dans  le  commerce ,  sous  le  nom  de  mica  de  Russie , 

yienoent  des  monts  Oural.  On  en  voit  des  exploitations  prés 
du  lac  Tschebarkoul  iur  le  flanc  oriental  de  cette  chaîne.  On 

tire  du  même  canton  une  argile  trés-blanche  qui  paroît  être 
un  kaolin. 

A  ̂ 5  lieues  N.  d'Ekaterinbourg ,  près  du  bourg  de  Mour- 
zinthj  on  trouve  dans  un  granité  qui  renferme  du  pegmatite 
ou  granité  graphique  de  nombreux  filons  qui  contiennent  des 

améthystes,  diverses  variétés  d'émeraudes- béryls,  des  to* 
pazes,  etc. 

Mines  des  Vosges  et  de  la  Forêt'-Noire» 

Ces  montagnes  contiennent  plusieurs  centres  d'exprloitation 
de  minerais  de  plomb  et  de  cuivre  argentifères,  et  de  minerais 

de  fer,  et  quelques  mines  de  manganèse  et  d'anthracite. 
A  La  Croix'aux'Mines  ,  département  des  Vosges ,  on  a 

exploité  un  filon  de  plomb  argentifère,  qui,  après  les  filons  de 

l'Amérique  espagnole,  est  un  des  plus  grands  que  l'on  con- 
noisse.  lia  plusieurs  toises  de  puissance ,  a  été  reconnu  et 

exploité  sur  une  longueur  de  plus  d'une  lieue;  il  est  en  par- 
tie rempli  de  débris  parmi  lesquels  on  trouve  de  la  galène 

argentifère.  Il  contient  aussi  du  plomb  phosphaté,  de  l'argent 
antimonié  sulfuré,  etc.  Il  court  du  N.  au  S.  à  peu  près  parallè- 

lement à  la  ligne  de  jonction  du  gneiss  et  d'un  granité  porphy- 
roïde,  passant  à  la  syénite  et  au  porphyre.  En  plusieurs  points 

il  coupe  le  gneiss,  mais  peut- être  se  trouve-t-il  quelquefois  entre 

les  deux  roches.  Il  n'a  jamais  été  exploité  au-dessons  de  la 
vallée  voisine.  Les  mines  ouvertes  sur  ce  filon  produisoient, 

dit'-on,  à  la  fin  du  16.'  siècle ,  760  mille  francs  par  an;  elles 
étoient  encore  très-productives  au  milieu  du  siècle  dernier, 
et  elles  ont  livré  en  1756  12,000  quintaux  métriques  de  plomb, 

et  6,000  marcs  ou  1468  kilogrammes  d'argent. 
Les  filons  exploités  à  SainLe- Marie -aux  "Mines  traversent 

aussi  le  gneiss  j  mais  leur  direction  est  à  peu  près  perpendi- 
culaire à  celle  du  filon  de  la  Croix  dont  ils  sont  séparés  par 

une  montagne  syénitique  stérile.  Ib  contiennent,  outre  la 

galène ,  divers  minerais  de  cuivre  ,  de  cobalt  et  d'arsenic , 
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tous  plus  ou  moins  argentifères.  On  trouve  aussi  à  peu  de  dis- 

tance de  Sainte-Marie-aux-Mines  un  filon  d'antimoine  sul- 
fîuré.  Leis  mines  de  Sainte-Mar^e  ouvertes  depuis  plusieurs 
siècles ,  sont  au  nombre  des  plus  anciennes  de  France  ;  cepen- 

dant elles  n*ont  été  exploitée?  que  jusqu'au  njiyeau  dçs  val|on9 
qui  les  avoisinent* 

On  a  exploité  aux  environs  de  Giromagny ,  sur  la  croupe 
méridionale  des  Vosges,  un  grand  nombre  défilons  contenant 

prîncipalen^ent  des  usinerais  de  .plomb  et  de  c^ivre  argenti- 
fères. Ils  sont  dirigés  k  peu  près  du  nord  au  sud,  et  traversent 

des  porphyres  et  des  schistes  argileux,  système  qui  a  de 

l'analogie  avec  le  terrain  métallifère  de  Schemnitz.  Les  tra- 
vaux ont  été  poussés  jusqu'à  400  mètres  nu-dessous  de  lasprr 

face.  Ces  mines  ont  été  florissantes  du  14,' au  16.' siècle ,  et  le 
sont  devenues  de  nouveau  au  cpmniencement  du  ly**»  exploi- 

tées alors  par  la  maison  *de  Mazai^in.  En  1743  elles  produi- 

soîent  encore  100  marcs  (a3  à  04  kil.)  d'argent  par  mois. 
Lres  mines  âe  la  Croix  ̂   de  Sainte^Marie^uxrMines  etdeC^îr 

romagrvy  sont  abandonnées  en  ce  monient;  ̂ ais  on  espère 
que  celles  des  deux  premières  localités  seront  reprises  inces- 
samment. 

Dans  les  montagnes  de  la  Forêt-Noire,  séparées  des  Vosges 
par  la  vallée  du  Rhin ,  mais  composées  des  mêmes  roches  , 
on  trouve  à  Baàenweiler  ^  et  près  du  HocTiierg,  non  loin  dé 
Freyburg,  des  exploitations  de  plomb  en  grande  {^c^ivit^; 
elles  forment  six  ùiines  distinctes  et  livrent  annuellen^ent  400 

quintaux  métriques  de  plomb  et  200  marcs  d'argent.  Dans  le 
Furstenberg,  près  de  IVolfach^  particulièrement  à  Wittiéienj 

se  trouvent  des  mines  de  cuivre,  dç  cobalt  et  d'argent.  Les 
minesde  Wittichenproduisoient,  i)y  a  quelques  années,  1600 

marcç  ou  près  de  400  kilog.  d'argent  par  année.  Elles  alimentent 
une  fabrique  de  smalt  et  une  fabrique  de  produits  arsenicaux. 
On  voit  quelques  autres  mines  peu  considérables  du  même 

genre  dans  le  grand<duché  de  Bade  et  dans  le  royaume  de 
"Wurtemberg. 

On  exploite  dans  les  Vosges  plusieurs  mines  de  fer  impor- 
tantes; les  principales  sont  celles  de  FramorU  dans  le  dépar- 
tement des  Vosges,  dont  les  minerais  sont  du  fer  oxidé  rougç  et 

(le  l'hématite  brune,  qui  parois^ent  former  ̂ çs  filpns  trè^^ 
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épab,  trés-ramifiés  et  très-irréguliers  dans  un  terrai  a  com- 
posé de  grunstein  ,  de  calcaire  et  de  grauwacke.  Les  travaux 

souterrains ,  oarerfs  sur  ces  gttes ,  ont  été  jusqu'ici  très-irré- 
guHers.  On  a  découvert  dernièrement  dans  ces  mines  un  filon 
de  cuivre  sulfuré  extrêmement  riche.  A  Rothau  j  nn  peu  .à 
TE.  de  Framont ,  on  exploite  des  filons  minces  de  fer  oxidé 

rouge  y  le  plus  souvent  magnétique  ce  qui  est  probablement 
dû  à  un  mélange  de  fer  oxidulé.  Ces  filons  traversent  un  gra- 

nité passant  à  la  sjénite.  Il  existe  à  Saulnot  près  de  Belfori 
des  mines  de  fer  analogues  à  celles  de  Framont.  Aux  environs 

de  Thann  et  de  Massevaùx ,  et  prés  des  sources  de  la  Mo- 
selle 9  on  exploite  aussi  des  filons  de  minerai  de  fer,  qui  tra- 

versent un  terrain  de  grauwacke ,  de  schiste  argileux  et  de 

porphyre.  Enfin ,  dans  le  nord  des  Vosges ,  près  de  Bergia- 

tcm^  d^ErUnbach  et  de  Schenau ,  on  a  ouvert  plusieurs  mines 
sur  des  filons  très-puissans  d'hématite  brune  et  de  fer  hydraté 
compacte,  accompagnés  d'un  peu  de  calamine  et  de  beaucoup 
de  sable  et  de  débris.  Dans  quelques  points  de  ces  filons,  le 
minerai  de  fer  est  remplacé  par  divers  minerais  de  plomb, 

dont  le  plus  abondant  est  le  plomb  phosphaté,  et  qui  sont  ex- 
ploités à  ErUnbach  et  à  KatzenthaL  Ces  filons  traversent  le  grès 

des  Vosges ,  formation  dont  la  position  géologique  n'est  pas  en- 
tièrement connue,  et  qui  présente  encore  des  miùes  de  fer 

analogues  aux  précédentes,  à  Langenthal^  au  pied  du  mont 

Tonkierre,  et  dans  le  Palatinat.  Beaucoup  d'analogies  portent 
&  rapprocher  du  grès  des  Vosges  les  grès  des  environs  de  Saint- 

Avold  (Moselle)  qui  renferment  la  mine  d'hématite  brune  de 
Creutzvt^ald  et  la  mine  de  plomb  de  Bleyberg^  laquelle  par  sa 
nature  aussi  bien  que  par  son  nom  rappelle  lamine  de  plomb 

de  Bleyberg,  près  d'Aix-la-Chapelle. 
A  Cruttnich  et  à  Tholey  au  nord  de  Sarrehriich^  on  ex- 

ploite des  mines  de  manganèse  renommées  par  la  bonté  de 
leurs  produits.  Le  dépôt  exploité  à  Cruttnich  paroit  être  ren- 

fermé dans  le  grès  des  Vosges  et  y  constituer  un  filon  ana- 
logue aux  filons  de  fer  cités  en  dernier  lieu. 

On  vient  d'ouvrir  une  mine  de  manganèse  à  Lavelline  près 
de  la  Croix-aux-Mines  dans  un  terrain  de  gneiss  de  porphyre. 

On  connoit  dans  les  Vosges  et  dans  la  Forêt-Noire ,  plusieurs 

dépôts  d'anthracite  dont   deux  sont  en  exploitation,  l'un  à 
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Zunswir  prés  d'Oflfen bourg  dans  le  pays  de  Bade  }  et  Tautre  à 
V^oltz^  près  de  Cernay ,  dans  le  département  du  Haut-Rhin. 
Il  existe  Mittl  sur  les  flancs  des  Vcwgei  plusieurs  dépôts  de  vé- 

ritable houille. 

Mines  du  HaHz, 

On  appelle  généfalement  ït  Hartz  le  pays  de  forêts  qui  s'é- 
tend à  plusieurs  myriamétres  autour  du  Brohen ,  montagne 

située  à  environ  9  myriamétres  à  1*0.  S.  O.  de  Ntagdebourg, 
et  qui  Surpasse  en  hauteur  toutes  celles  du  nord  de  TAlle- 

magne  ;  elle  s'élève  à  1 132  mèlreis  au-'dessus  de  la  mer.  Le  Hartz 
a  environ  7  niyriamètreB  de  longueur  du  S.  S.E.  eu  N.  N.  O. , 
3  myriamétres  de  large,  et  12  myrUmètres  carrés  dé  surface. 
Il  est  généralement  mon  tueux  et  couvert  aux  deux  tiers  de  forêts 
de  chênes,  de  fiêtres  et  de  sapins.  Ce  pays  âpre  et  pittoresque 

correspond  à  une  partie  de  la  Hercynia  Syha  de  Tacite.  L'agri- 
culture y  offre  peu  de  ressources,  et  l'exploitation  des  mines 

est  presque  Tuâique  moyen  de  subsistance  de  ses  habltans  , 

qui  sont  au  nombre  de  5o,ooo;  les  villes  principales,  Andréas- 

herg  ̂   Clausthal  y  Zellerfeld  ̂   Altenau,  LauÏÏienthal,  Pf^ilde- 
mann,  Gf^nd  et  Goslar  qui,  portant  le  titre  de  villes  de  niînes , 

et-jouissant  de  privilèges  particuliers ,  doivent  toutes  leur  ori- 

gine à  l'exploitation  des  mines  de  plomb  ,  argent  et  cuivre  , 
suc  lesquelles  elles  sont  bâties. 

La  roche  la  plus  répandue  au  Hartz  est  la  grauwacke  com- 

mune et  schisteuse  ;  c'est  elle  qui  encaisse  les  filons  princi- 
paux; elle  est  recouverte  par  un  calcaire  de  transition ,  et  le 

granité  dont  le  brocken  est  formé  supporte  tout  ce  système  , 
et  semble  en  former  le  noyau;  des  roches  trapéenncs,  des 
hornfels,  etc.,  se  montrent  en  quelques  points. 

Les  filons  de  plomb,  argent  et  cuivre,  qui  forment  la  prin- 
cipale richesse  du  Hartz,  ne  le  sillonnent  pas  dans  toute  son 

étendue.  Ils  se  trouvent  principalement  prés  des  villes  d^An- 
dreashergj  Clausthal,  ZellerfeldetLautltenthaL  Ils  sont  généra- 

lement dirigés  du  N.  O.  au  S.  E.,  et  plongent  au  S.  O.  en 

faisant  avec  l'horizon  un  angle  de  80^.  , 
Les  mines  les  plus  riches  en  argent  sont  celles  des  environs 

â''Andreasherg  ,  parmi  lesquelles  on  distingue  surtout  celles 
âc  Samsonet  de  Neufang,  qui  sont  exploitées  jusqu'à  520"  rie 
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profondeur,  et  dans  la  première  desquelles  on  voit  le  plus 

grand  ouvrage  à  gradins  qui  se  rencontre  dans  aucune  mine. 
Il  se  compose  de  80  gradins  droits ,  et  a  plus  de  600  mètres 
de  longueur.  Ces  mines  ont  été  découvertes  en  1  Slo,  et  la  ville 
hàtie  en  1621,  leur  doit  son  origine  ;  elles  produisent  de  la  gar 

léne  argentifère,  des  minerais  d'argent  proprement  dits, 
tels  que  de  l'argent  rouge  et  du  minerai  de  cobalt. 

Le  district  qui  donne  le  plus  de  plomb  argentifère  €st  celui 

de  Clausthal,  Il  renferme  un  grand  nombre  de  mines  dont  plu- 

sieurs sont  exploitées  jusqu'à  600  mètres  de  profondeur  ;  celles 

de  ces  pines  quisont  encore  aujourd'hui  le&plus  productives , 
sont  en  exploitation  depuis  les  premières  années  du  18/ siècle. 

Les  deux  plus  remarquables  sont  la  mine  de  Dorothée  et  la  min^ 
de  Caroline  qui  donnent  à  elles  seules  une  grande  partie  du 

produit  net  total*.  La  concession  delà  mine  de  Dorothée  s'étend 
sur  une  longueur  de  aSy  mètres,  suivant  la  direction  du  filon , 
et  sur  une  largeur  de  ao  mètres  perpendiculairement  à  cette 
direction.  De  cette  étendue ,  qui  paroît  si  petite ,  mais  qui 
surpasse  cependant  celle  de  la  plupart  des  concessions  du  Har^ 

on  a  retiré,  de  1709  à  1807  inclusivement,  838,722  marcs  d'arr 
gent,  768,845  quintaux  de  plomb,  et2,385  quintaux  de  cuivre. 

Cette  mine  et  celle  de  Caroline  ont  rapporté  à  leurs  action- 
naires, dans  le  même  espace  de  temps,  plus  de  28  millions 

de  francs,  et  ont  en  outre  puissamment  contribué  par  des 

prêts  sans  intérêt  à  entretenir  l'exploitation  des  mines  moins 
productives.  C'est  pour  produire  l'assèchement  des  mines  du 
district  de  Clausthal ,  et  de  celles  du  district  de  Zellerfeld , 

qui  en  sont  voisines ,  qu'on  a  creusé  à  la  fin  du  18.^  siècle  la 
grande  galerie  d'écoulement  que  nous  avons  citée  à  la  fin  de 
la  partie  technique. 

Après  les  deux  districts  de  Clausthal  et  Zellerfeld,  et  d^An- 
dreasberg,  vif  nt  celui  de  Goslar,  dont  l'exploitation  la  plus 
importante  est  la  mine  de  cuivre  du  Rammelsherg ,  ouverte 

depuis  l'an  968,  sur  un  amas  de  pyrites  cuivreuses,  dissémi- 
nées dans  du  quarz ,  et  mélangées  de  galène  et  de  blende. 

On  l'exploite  par  puits  et  galeries  en  employant  le  feu  pour 
l'attaque  du  minerai.  Cette  mine  produit  annuellement  12  à 
i5oo  quintaux  métriques  de  cuivre.  La  galène  qu'on  en  tire 
produit  une  petite  quantité  d'argent  et  une  très-petite  quan* 
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iUé  d'or.  Cette  dernière  n'est  que  la  cinq  mi Ili on nième  partie 
de  la  musse  exploitée,  et  cependant  on  trouve  moyen  de  la 
séparer  avec  avantage.  La  mine  de  Lauterberg  est  exploitée 
uniquement  pour  Je  cuivre;  elle  en  donne  par  an  près  de  3oo 
quintaux  métriques. 

Outre  les  exploitations  que  nous  venons  de  citer,  on  trouve 
dans  diverses  parties  du  Hartz  un  grand  nombre  de  mines  de 
fer  qui  alimentent  des  forges 'importantes,  dans  lesquelles 

on  compte  vingt^un  hauts  fourneaux.  Les  minerais  princi- 
paux sont  du  fer  spathique  et  des  hématites  rouges  et  brunes 

qui  se  trouvent  en  filons,  couches  et  amas.  On  y  recueille 

aussi  des  minerais  terreux  et  d'ail uvion. 

Le  pays  d'Anhalt-Bembourg  présente  vers  l'extrémité  S.  £• 
du  Hartz  des  mines  de  plomb  et  argent  qui  ont  beaucoup  de 
ressemblance  avec  celles  de  cette  contrée.  Elles  produisent  an- 
nuellemjsnt  iSoo  quintaux  métriques  de  plomb. 

Il  existe  une  mine  de  manganèse  à  Ilefeld  au  pied  méridio- 
nal du  Hartz. 

« 

L'exploitation  des  mines  du  Hartz  remonte  à  environ  neuf 

cents  ans.  L'époque  de  leur  plus  grande  prospérité  a  été  le 
milieu  du  18.' siècle.  Leur  produit  brut  annuel  éfoit  en  1808 
de  5  à  6  millions  de  francs.  Le  plomb  est  le  produit  prin- 

cipal. Elles  livrent  annuellement  3o,ooo  quintaux  métri- 
ques de  ce  métal,  et  36,ooo  marcs,  ou  8, 5 00  kilogrammes 

d'argent,  16  à  1700  quintaux  métriques  de  cuivre,  et  une 
grande  quantité  de  f^r.  Elles  sont  renommées  pour  leur  bonne 
exj)loitation  ,  et  les  mineurs  du  Hartz  sont  célèbres  par  leur 
activité,  leur  patience  et  leur  habileté. 

Le  Hartz  est  cité  surtout  pour  la  manière  dont  les  eaux 
sont  recueillies  et  économisées  pour  le  flottage  des  bois  et  le 
mouvement  des  machines.  On  y  a  construit  pour  cet  objet 

des  étangs  ,  des  canaux  et  des  aqueducs  d'une  exécution  re- 
marquable. Les  conduits  d'eau  sont  pratiqués ,  soit  à  ciel  ou- 

vert ,  autour  des  montagnes,  soit  dans  leur  intérieur,  comme 
des  galeries  souterraines.  Les  conduits  à  ciel  ouvert  recueil- 

lent les  eaux  pluviales;  celles  qui  proviennent  de  la  fonte 
des  neiges,  et  celles  des  sources  et  de  plusieurs  ruisseaux 

ou  petites  rivières  qu'ils  rencontrent.  Lés  conduits  souter** 
rains  sont  en  général  la  continuation  des  précédons  dont  ils 
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abrègent  les  circuits.  Ces  conduits  présentent  un  développe- 

ment total  de  ao  myriamètres.  Les  chaussées  de  plusieurs  do 

étangs  sont  d'une  hauteur  extraordinaire.  Il  y  a  dans  le  seul 
district  de  Clausthal  54  étangs  qui  fournissent  de  Teau  k  99 

roues,  de  9  mètres  de  diamètre,  dont  55  serrent  à  Tépoi- 
sement  des  eaux,  et  Sy  à  Textraction  des  minerais. 

Mines  de  l*est  de  V Allemagne. 

Nous  comprendrons  dans  ce  paragraphe  les  mines  ou- 
yertes  dans  les  terrains  primitifs  et  de  transition  qui  consti- 

tuent le  sol  d^une  grande  par;tie  de  la  Bohème  et  des  parties 
adjacentes  de  la  Saxe,  de  la  Bavière,  de  FAu triche,  dé  la 
Moravie  et  de  la  Silésie. 

Parmi  les  diverses  chaînes  de  petites  montagnes  que  pré- 
sentent ces  contrées ,  la  plus  riche  en  gites  de  minerai  est  celle 

connue  sous  le  nom  d'Erzgthirge 9  qui  sépare  la  Saxe  de  la  Bo- 
hème sur  la  rive  gauche  de  l'Elbe. 

VErzgehirge  contient  un  grand  nombre  de  mines  dont  les 
produits  principaux  sont  V argent ,  Vétain  et  le  cohaU»  Ces 

mines,  dont  rexploîtation  remonte  au  dbudème  siècle,  et  par- 
ticulièrement celles  situées  sur  le  versant  septentrional  qui  fait 

partie  de  la  Saxe,  sont  célèbres  depuis  long-temps.  On  consi- 
dère comme  la  première  du  monde  Técole  des  mines  établie  à 

Fre^^crg,  petite  ville  qui  setrouve  près  des  exploitations  les  plu9 
importantes  à  8  lieues  O.  S.  O.  de  Dresde,  vers  le  milieu  du  ver- 

sant N.  de  VErzgehirge  f  à  400  mètres  au-dessus  delà  mer,  dans 
une  contrée  agricole  et  commerçante,  mais  dépourvue  de  bots. 
Ces  dernières  circonstances  ont  influé  sur  les  travaux  des  mines , 

et  rendent  difficile  un  parallèle  exact  entre  elles  et  celles  du 
Hartz,  qui  leur  disputent  le  prix  de  la  bonne  exploitation.  Elles 

sont  particulièrement  remarquables  par  la  perfection  avec  la- 

quelle sont  exécutées  les  machines  d'épuisement  elles  machines 

d'extraction,  toutes  mues  par  l'eau  ou  par  des  chevaux,  par 
la  régularité  de  presque  tous  les  travaux  souterrains ,  et  par 

la  beauté  des  muraillemens  qu'on  y  rencontre.  Dans  la  partie 
de  ces  montagnes ,  qui  appartient  à  la  Saxe ,  les  travaux  sou- 
terraitisoccupentdirectement  9  à  1 0,000  hommes  qui  travaillent 

dans  phis  de  400  mines  distinctes ,  coordonnées  à  un  même  en- 
semble d'administration. 
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Les  mines  d^àrgent  de  VErzgebirgesoni  ouvertes  sur  des  filons 
qui  traversent  le  gneiss,  et  qui,  bien  différens  en  cela  des 
filons  argentifères  de  Guanaxuato ,  de  Schemnit%  et  de  Zméof^ 

ne  présentent  qu'une  puissance  assCK  foible  qui  ne  dépasse  ja- 
mais quelques  pieds.  Elles  forment  plusieurs  groupes  dont 

rimportance  respective  a  beaucoup  varié. 

Depuis  long-temps  celles  des  environs  de  Freyherg  sont  de 
beaucoup  les  plus  productives,  et  leur  prospérité  va  toujours 

en  croissant  malgré  l'augmentation  de  la  profondeur.  La  plus 
profonde  4e  toutes  est  celle  de  KiUitehagAt ,  qui  va  jusqu'à 
414  mètres  au«dessous  de  la  surface,  c'est-à-dire  à  peu  prés 
jusqu'au  niveau  de  la  mer.  La  plus  productive  et  la  plus  célèbre 
est  celle  de  Himmel^rst;  celle  de  Beschertglîich  est  aussi 
très-riché. 

Parmi  les  exploitations  de  TErzgebirge ,  il  n'en  est  pas  qui 
aient  été  jadis  plus  ,floris3antes  que  celles  de  Marienherg ,  pe- 

tite ville  située  à  7  lieues  S.  S*  O.  de  Freyberg.  Au  16.'  siècle 
on  y  a  trouvé  souvent,  et  quelquefois  à  peu  de  distance  de  la 

sitrfîice,  des  minerais  qui  donnoient  o,85  d'argent.  Les  mal- 
heurs-de  laguerre  de  Trente  Ans  ont  mis  un  terme  à  leut*  pros- 

périté. Depuis  cette  époque  elles  ont  toujours  langui ,  et  leur 

produit  eêi  aujourd'hui  presque  nul. 
Les  bornes  de  cet  article  ne  nous  permettent  pas  de  faire 

connoitre  avec  détail  les  mines  d'argent  qu'on  trouve  près 
d^Ehrtnfriedeniorf  ^  àeJohann-Georgen&tadt^à^Annaherg^  d'O- 
hermeserUhal  et  de  Schneeherg»  Celles  des  trois  dernières  loca- 

lités produisent  aussi  du  cobalt.  Les  mipes  de^  Saint-Georges  ̂  

près  Schneehergj  ouvertes  dans  le  1-5.*  siècle  comme  mines  de 
ferj  ont  été  célèbres  quelque  temps  après  comme  mines  d'ar- 

gent. On  y  trouva  vers  la  fin  du  i&.*  siècle  une  masse  de  mi- 
'iierai  qui  donna  400  quintaux  de  ce  métal ,  et  sur  laquelle  le 
duc  Albert  de  Saxe  alla  tenir  table  au  fond  de  la  mine.  En- 

suite leur  richesse  en  argent  diminua  ;  mais  elles  sont  deve- 
nues plus  importantes  depuis  deux  cents  ans,  comme  mines 

de  cobalt ,  qu'elles  ne  l'avoient  jamais  été  comme  mines  d'ar- 
gent. La  Saxe  est  le  pays  oiïi  le  cobalt  est  exploité  et  travaillé 

de  la  manière  la  plus  étendue.  On  le  retire  des  mêmes  filons 

que  l'argent.  On  en  fabrique  principalement  du  smalt  ou  bleb 
de  cobalt.  Le  plomb  et  le  cuivre  ne  sont  djins-ce  pays  que  des 
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produitsaccessoiresdesmines'd'argent  desquelles  on  retire 'Soo 
quiotaux  métriques  du  premier  de  ces  métaux,  gui  suffisent 

à  peine  pour  les  opératîous  métallurgiques,  et  2  à  3oo  quiA- 
taux  métriques  du  second.On  retire  un  peu  de  bismuth  de  celles 
de  Schneeberg  et  de  Freyberg.  On  trouve  du  manganèse  dans 

les  mines  d'argent  de  TEngebirge,  et  particulièrement  à 
Johaan-Georgenstadt. 

Les  mines  de  Saxe  produisent  un  peu  de  galène  argentifère 
et  de  cuivre  gris  argentifère;  mais  les  minéraux  dontrargent 
est  la  base ,  constituent  les  minerais  principaux.  Ils  sont  traitél 
en  grande  partie  par  Tamalgamation.  Tous  ceux  de  Freyberg 
sont  portés  à  la  belle  usine  de  HaUhriich ,  située  sur  la  Mulde 

près  de  cette  ville.  La  richesse  moyenne  des  minerais  d^argent 
de  toute  la  Saxe ,  n'est  que  de  3  à  4  onces  par  quintal,  c'estf 
à-dire  à  peu  près  égale  à  celle  des  minerais  du  Mexique, 
et  très-supérieure  à  la  richesse  actuelle  des  minerais  du  Pc- 

tosi.  L^argent  qu'on  en  retire  contient  un  peu  d'or  ;  les  mines 
de  Saxe  produisent  annaelleinent  62  mille  marcs  d*argent.Le 
district  de  Freyberg  en  fournit  à  lui  seul  46  mille;  et  parmi 
les  nombreuses  mines  de  ce  district,  celle  de  Himmelrfursl 
seule  produit  lo  mille  marcs. 

Il  existe  aussi  des  mines  d'argent  sur  le  penchant  méridional 

de  l'Erzgebirge ,  qui  appartient  à  la  Bohème,  à  Joachimsiihal 
et  à  Blejystadt^  au  N.  £.  d'Eger.  On  en  retire  principalement 
de  la  galène  argentifère.  Les  mines  de  Joachimsthal  ont  été 

exploitées  jusqu'à  600  mètres  de  profondeur.  Elles  ont  été  jadis 
très'ilorissantes  ;  mais  en  i8o5  elles  étoient  menacées  d'un  pro- 

chain abandon.  Les  anciennes  mines  de  KiiUenberg  ̂   situées 

dans  ia  même  contrée,  ont  été  approfondies,  au  rapport  d'A- 
gricola,  jusqu'à  mille  mètres  de  la  surface  du  sol. 

Le  versant  méridional  de  l'Erzebirge  possède  des  mines  de 
cobalt  comme  le  versant  septentrional  ;  mais  elles  sont|d'une 
moins  graitde  importance.  On  en  trouve  particulièrement  aux 
environs  de  Joachimsthal.  Enfin ,  sur  le  même  versant,  on  cite 

des  mines  de  cuivre  peu  productives  à  Groslitz^  prés  Joa- 
chimsthal, à  Catherineberg .  à  8  lieues  N.  de  Saatz,  et  à  Kupr 

ferler  g  qui  se  trouve  entre  les  deux.  A  Grbslitz,  le  minerai  est 
une  pyrite  cuivreuse  accompagnée  de  blonde.  Les  minerais dç 
Catherineb  erg  sont  argentifères. 
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Après  lesmi  nés  d'argent,  les  exploitations  les  plus  importantes 

de  l'Erzgebirge  sont  celles  d'étain.  Ce  métal  s'y  trouve  en  filons, 
en  amas,  et  disséminé  dans  des  masses  d'hyalomicte  (greisen)^ 
intercalées  dans  le  granité.  On  le  trouve  aussi  dans  des  sables 

d'alluvion.  La  plus  importante  des  mines  d'étain  de  l'Erzgebirge 
est  celle  d^AUenberg  en  Saxe ,  qui  est  en  exploitation  depui» 
le  1 5.*  siècle.  On  en  exploite  aussi  près  de  Gay^r,  d^Ehrenfrie- 
dersdojf^deJohann-Georgenstadtj  deSoli€ibenbergyà*Annaberg,  dç 
Seiffen^etde  Marienberg,  en  Saxe;  à  Zinnwald ,  dont  le  district 
stannifère  appa!rtient  en  partie  à  la  Saxe,  et  en  partie  à  la< 

Bohème;  et  enfin  on  en  trouve  d'importantes  dans  ce  dernier 
paySy  kSchlackenwalà{\)  etkAbtrtfiamj  et  de  peu  productives  ̂  

à  Plalten  et  à  JoaohimsthaL  Dans  plusieurs  de  ces  mines^  par* 
ticulièrement  à  Altenberg  et  à  Gayer^  on  fait  usage  du  feu 

pour  l'attaque  du  minerai  qui  est  extrêmement  dur.  Dans 
presque  toutes  on  a  pratiqué  de  trop  vastes  chambres  qui  ont 
donné  lieu ,  à  diverses  époques ,  à  de  fâcheux  éboulemens. 
On  en  voit  encore  une  à  Altenberg ,  qui  a  lao  mètres  de  haut 

sur  4o  à  5  G  de  large.  Les  mines  à' A  bertham  son  t  exploitées  j  usqu'à 
5oo  mètres  de  profondeur,  et  cell-es  d' Altenberg  jus(|u'à  3ob« 
Les  mines  d'étain  de  VErzgehirgt  produisent  annuellement 
3200  quintaux  métriques  de  ce  métal. 

Jjts  minerais  d'étain  sont  accompagnés  de  pyrites  arseni- 
cales  qui,  dans  le  grillage  qu'.on  leur  fait  subir,  produisent 
une  certaine  quantité  d'oxide  d'arsenic. 

L'Erzgebirge  présente  aussi  un  grand  nombre  de  mines  de 
fer,  particulièrement  en  Saxe  à  Rodenbtrg  près  Cradorf,  dans 

le  comté  de  Henneberg,  où  les  travaux  pénè4Tent  à  200  mè- 
tres deprofiendeur,  et  en  Bohème ,  kPlatten^  oh  on  remarque 

surtout  les  grandes  exploitations  ouvertes  dans  le  filon  de 
VIrrgang,  \ 

On  voitiencore  dans  l'Erzgebirge  une  mine  d'anthracite  à 
Schœnftld  près  de  Frauenstein ,  en  Saxe. 

hes  terrains  anciens  qui  ̂ e  montrent  dans  le  reste  de  la 
Bohème   et  dans  les  parties  adjacentes  de  la  Bavière,  de 

(1)  Les  mines  de  Schlakenwald  ne  se  trouvent  pas  précisément  dans 

TErzcebirge,  mais  dans  les  montagnes  qui  bordent  plus  au  midi  la  rive 

droite  de  i'Sger. 
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TAutriche^  de  la  Moravie  et  delà  Silësle ,  sont  beaucoup  moins 

riches  en  métaux  que  ne  Test  TERgebirge.  11  n'y  existe  pas 
d'exploitations  d'une  grande  importance. 

Le  Ficïito/ge^irge,' groupe  de  montagnes  qui  se  trosTe  à 
Textrëmité  occidentale  de  TEngebirge  «oire  Hoffet  Sairevth, 

présente  (fuelques  mines  parmi  lesquelles  on  mnarque  prki- 
cipalement  des  mines  de  fer  oxidulé  magnétique. 

On  cite  des  mines  de  plomb  argentifère  â  Miessy  à  aS  lievcs 

O.  S»  O.  de  Prague ,  à  la  base  N.  £.  de  la  partie  occiden- 
tale àuBometwaldgebirge^  chaîne  de  montagnes  qui  sépare  la 

Bohème  de  la  BaYière.  Il  en  elisle  aussi  kPrstibram ,  a  i  siieucs 

S.  O.  de  Prague ,  à  Textrémité  des  montagnes  qui  séparent  la8^ 
raun  de  la  Moldau.  Dansces  dernières,  la  galène  argentlfesre  est 

accompagnée  de  blende ,  dans  laquelle  on  a  reconnu  la  pré- 
sence du  cadmium.  Ces  mines  et  celles  de  Joachimslhal  et  àe 

Bleystadtt  livrent  annuellement  aujourd'hui  looo  qpintaox 
métriques  de  plomb,  et  2  à  3  mille  marcs  d'argent.  Le  cercle 
de  Beraun ,  au  S.  O.  de  Prague  contient  des  mines  de  mercure 
peu  considérables.  La  partie  orientale  du  BomerçiMMAirge 

qui  sépare  la  Bohème  de  l'Autriche  et  de  la  Moravie,  présente 
quelques  mines  sur  son  versant  S.  E.  Celles  des  envirofns  d'Jgiss 
en  Moravie ,  et  quelques  autres  situées  en  Autriche  produisent 

annuellement  4  à  5ooo  marcs  d'argent.  Les  mines  de  ceiidenx 
pays  produisent  aussi  du  cuivre;  plusieurs  donnent  des  mine- 

rais de  cuivre  argentifère.  La  Moravie  renferme  beancoup 

d'usines  à  fer ,  qui  sont  en  partie  alimentées  par  des  minenis 
magnétiques  analogues  à  ceux  de  la  Suède. 

Le  versant  N«E.  du  Riese«geh>gc( montagnes  des  Géants), 
qui  sépare  la  Bohème  de  la  Silésie ,  présente  aussi  plusieurs 

exploitations  :  on  cite  principalement  les  raines  de  cuivre  ar- 

gentifère de  Rudolstaldt  et  de  Kupferherg  qui  produisent  an- 
liùellement  plusieurs  centaines  de  quintaux  métriques  de  cuivre 

et  6  à  700  marcs  d'argent,  et  la  mine  de  cobalt  de  Maria- 
Anna  près  de  Quarhach  y  toutes  dans  le  cercle  de  Jouer,  et  les 
mines  de  pyrites  arsenicales  de  Keichcngtein  ^  dans  le  cercle 

de  GlaLz,  Il  existe  une  mine  de  chrysoprase  dans  la  montagne 
de  Kosemiitz. 

Aîines  du  centre  de  la  France, 

Les   terrains  anciens  et  principalement  granitiques ,  qui 
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eonstituent  le  sol  de  plusieurs  départemens  du  centre  el  du 
midi  de  la  France,  ne  sont  guère  plus  riches  en  exploitations 
que  les  contrées  dont.nous  avons  parlé  à  la  fin  du  paragraphe 

précédent  .*  on  n'y  voit  jusqu^ici  que  des  mines  isolées 
dont  un  très*petit  nombre  présente  quelque  importance.  Ces 
dernières  S6  trouvent  toutes  yen  le  bord  oriental  de  la  masse 

des  terrains  anciens,  dans  une  zone  qui  se  dislingue  par 
une  plus  grande  abondance  de  roches  schisteuses. 

'  A  VilU^ori  et  à  Viallaz ,  dans  le  département  de  la  Losére ,  et 
dans  quelques  lieux  voisins ,  on  exploite  plusieurs  filons  de 
galène  ai^entifère,  qui  traversent  le  gneiss  et  le  granité.  Ces 

mines,  remarquables  aujourd'hui  par  la  régularité  de  leurs 
travaux  ,  occupent  trois  cents  ouvriers,  et  produisent  annuel- 

lement environ  1000  quintaux  métriques  de  plomb,  et  1600 

marcs  d'argent. 
La  ville  de  Vienne  en  Dauphioé  est  bâtie  sur  une  colline 

de  gneiss  séparée  par  le  Rh6ne  de  la  masse  des  terrains  an- 
ciens, «t  daoa  laquelle  se  trouvent  des  filons  de  gftléne,  au- 

jourd'hui foibleinent  exploités*  On  voit  d'autres  mines  de 
plomb  moins  importantes  à  Saint'Julien-Molin»MoleUe,  dé- 
partem:ent  de  là  Loire ,  et  à  Joux ,  département  du  Rhône. 

A  ChessjTj  village  situé  à  7  lieues  N.  O.  de  Lyon,  on  trouve 

dans  un  achiste  talqueux  des  veines  très-étendues  de  pyrites 
cuivreuses  peu  riches  ,  mais  qui  ont  néanmoins  été  exploitées 

avec  succès  pendant  la  dernière  partie  du  18.^  siècle,  et  le« 
premières  années  de  celui-ci.  A  cette  époque  on  a  trouvé 
dans  un  grés  qui  recouvre  le  schiste  talqueux,  et  qui  paroit 
se  rapporter  au  grès  rouge  ou  au  grès  bigarré ,  une  couche 
contenant  une  grande  quantité  de  cuivre  carbonate  bleu  et 

de  cuivre  oxidulé,  à  l'exploitatil^n  de  laquelle  on  s'iest  prin- 
cipalement appliqué  depuis.  Il  existe  à  Saint 'Bel,  à  2  lieues 

au  s^d  de  Chessy,  un  gite  de  pyrites  cuivreuses,  pareil  à 

celui  dé  Chessy^  quia  de  mêdie  été  exploité ,  mais  qui  ne  l'est 
plus  en  ce  moment. 

On  voit  à  Romanèohe,  dans  le  département  de  Saône  et  Loire, 

un  gite  très-abondant  de  mAnganèse  oxidé ,  qui  paroît  former 
un  amas  dans  le  granité ,  ou  peut-être  dessus;  les  travaux  sont 
très-irréguliers. 
A  la  montagne  des  Ecouehets,  près  de  Couchas,  dans  le 
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même  déparlement,  on  connoit  et  on  a  quH^efoîa  exploité 

un  gîte  d'oxide  de  chrome. 
On  exploite  à  MaUhosc ,  da»  le  département  de  la  Lmère , 

on  filon  peu  puisBant  d'antimoine  sulfuré. 
On  connoit  encore  dans  le  centre  de  la  France  quelque» 

exploitations  de  galène ,  d*antimoine  et  de  manganèse ,  qui 
nous  paroissent  trop  peu  importantes  pour  les  citer  en  détaiL 

II  y  a  quelques  années,  on  a  découvert  à  Vamby^  à  six  lieues  N. 

N»0«  de  Limoges,  du  minerai  d*étain.  On  y  lait  maintenant  des 
recherches  dans  le  but  de  trouyer  des  gttes  asseï  abondans  pour 

payer  les  frais  de  l'exploitation.  Le  succès  de  ces  recherche» 
n'est  pas  encore  assuré. 

Mines  du  nord  du  PoHugal  et  des  parties  voisines  de  l'Espagne* 

U  paroît  que  les  Carthaginois  ont  exploité  des  nûnes  d'étâin 
dans  cette  partie  de  la  Péninsule.  On  prétend  qu'il  en  ̂ xisti^t 
jadis  en  Portugal,  dans  les  montagnes  granitiqoen  des  enTÎrofts 

deKîseif ,  province  de  Beira,  au  lieu  ditBifr/acodeSfahno.  Des 
filons  du  même  métal  ont  été  découverts  en  1787,  près  dé 

Mon/e-A^',dansle  midi  de  la  Galice  :ils  avoientdeux  mètres  de 
puissance ,  et  étoient  encaissés  dans  le  granité.  Cette  proviuce 

présente  aussi  des  gîtes  d'antimoine  sulfuré.  On  en  trouve 
d'analogues  en  Castille  et  en  Estramadure.  On  a  exploité  des 
minerais  de  plomb  dans  le  dernier  siècle ,  non  loin  de  Moga» 
douroy  sur  les  rives  du  Saborj  dans  la  province  de  Tras-los- 

Montes,  et  près  de  Longroiva^  sur  les  bords  du  Rio-Prisco.  On 
trouve,  près  de  Mogadouro ,  des  mines  de  plombagine.  On 
voit  aussi  des  mines  de  fer  dans  la  même  contrée,  près  de 

Felguiera  et  de  Terre  de  Mancort^o;  elles  alimentent  l'usine  à 
fer  de  Qiapa-cunha,  Deux  établissemens  très-ancieos  du  même 

genre  existent  dans  TEstramadure  de  Portugal,  l'un,  dans  le 
district  de  Thomar^  et  l'autre  dans  celui  de  Figuiero  dos 
Vinhos  :  ils  sont  alimentés  par  des  mines  de  fer  oxidé  rouge , 
situées  sur  les  frontières  de  cette  province  et  de  celle  de  Beird. 

On  connoit  un  gîte  de  minerai  de  mercure  en  Portugal,  à 
Couna,  II  existe  à  Rio  Tin/o,  en  Espagne ,  sur  les  frontières  du 

Portugal  une  mine  de  cuivre  qui  produit  environ  i5o  quin- 
taux métriques  de  ce  mét.A  par  année.  Le  minerai  est  une 
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jpyrîte  cuivreuse.  Lés  mpntagnes  des  environs  d'Oporto  pré- 
sentent partout  des  indices  de  minerai  de  cuivre  et  d'autres 

métaux.  Il  paroît  que  toutes  celles  de  cette  partie  de  la  PéDin- 
iiule  sont  généralement  riches  en  gîtes  da mènerais,  mais  que 

le  manque  de  boiss'opposé  à  ce  qulls soient  misa  profit.  D^ail<* 
leurs  beaucoup  des  gites  qui  ̂ y  trouvpient  primitivement 

âoivent  être  en  grande  partie  épuisés;  C'est  dans  les  contrées 
dont  nous  parlons  que  se  trouvoient  en  grande  partie  les  mines 

d'or  et  d'argent  queJes  Carthaginois  et  les  Roipains  ont  exploi« 
iées  avec  tant  d'avantage  et  se  sont  si^yivement  disputées.  Prés 
âe  Soria  (l'ancienne  Numance),  d'Azagâla  et  de  Burgas,  on 
iroit  encore  des  vestiges  considérables  d'anciens  travaux. 

Mines  de  la  Bretagne* 

La  Bretagne  n'est  guèi^e  mieux  partagée  sous  le  rapport 
dés  mines  qùeles  conti'ées  que  nous  venons  de  parcourir.  Il  n'y 
existe  en  ce  moment  que  deux  exploitations  importantes,  ce 
sont  les  mines  de  plomb  de  PoiiUaouen  et  de  Huelgoat,  situées 
près,  de  Carhaix.  La  mine  de  Huelgoatj  célèbre  par  le  ploolb^ 

gomme  qu'on  y  a  découvert^  est  ouverte  Sur  un  filon  de  galène 
qui  traverse  des  roches  de  transition.  L'exploitation  subsiste 
depuis  environ^  trois  siècles ,.  et  a  atteint  une  profondeur  de 
30Q  mètres.  Le  filon  de  Poullaouen  ,  nommé  lia  nouvelle  mine^ 
a  été  découvert  en  1741 4  11  étoit  puissant  et  très-riche  près  de 

la  surface ,  mais  il  s'est  divisé  etappauvri  dans  la  profondeur^ 
ce  qui  n'a  pas  empêché  de  l'exploiter  jusqu'à  170  mètres  au- 
dessous  de  la  surface.  On  remarque  dans  ces  mines  de  belles 

machines  hydrauliques  pour  l'épuisement  des  eaux  dont  les 
roues  ont  i3  à  14  mètres  de  diamètre  :  on  y  construit  des  ma- 

chines à  colonne  d'eau.  Elles  occupent  plus  de  900  ouvriers,  et 
livrentannuellementplusdeSoooquintauxmétriquesdeplombi 

quelques  quintaux  de  cuivre  et  2000  marcs  (470  kil.)  d'argent* 
Ce  sont  les  mines  métalliques  les  plus  importantes  de  France* 
On  connôU  plusieurs  filons  de  galène  à  Châtelaudren  près  de 

Saint-Brieux;  ils  ne  sont  pas  exploités  dans  ce  moment.  Il  ça 
existe  aussi  un  à  Pompean  près  de  Rennes,  qui  a  été  exploité 

îûsqu'à  i3o  mètres  de  profondeur,  et  qui. est  pareillement 
abandonné.  Il  présente,  outre  la  galène,  ui^e  très-ïgrande 
5i.  26 
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quantité  de  blende  dont  on  essaie  de  tirer  parti.  On  frovre 
encore  une  mine  de  plomb  à  Pierreville,  département  de  la 
Manche,  dans  un  terrain  qui  se  lie  au  système  de  la  Bretagne. 
Elle  est  ouverte  sur  un  filon  qui  traverse  an  calcaire  asseï 

analogue  à  celui  du  Derbyshire.  Ce  même  département  pré- 
9ente  un  gHe  de  mercure  sulfuré  à  Ménildot.  On  a  découTert, 

il  y  a  peu  d*années,  du  minerai  d'étain  à  Piriae  prés  de  Guérandej 
dans  le  département  de  la  Loire-Inférieure;  mais  les  recherches 

qu'ony  a  faites  pour  trouver  des  gîtes  exploitables  ont  été  sans 
succès.  On  a  exploité  une  mine  d^antimoine  à  la  Ramée,  dépar- 

tement de  la  Vendée.  Plusieurs  des  gites  de  combustibles  fos- 

siles qu'on  commence  à  exploiter  dans  les  départemens  de  la 
Sarthc,  de  la  Mayenne  et  de  Mayenne  et  Loire  doivent  proba- 

blement être  regardés  comme  plus  anciens  que  la  houille  pro- 
prement dite. 

Mints  des  côtes  correspondantes  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
V  Irlande. 

Les  mines  dont  il  s'agit  dans  ce  paragraphe  sont  situées 
1.^  dans  le  Cornouailles  et  le  Devonshire^  2.^  dans  le  5,  £•  de 

V Irlande;  3.°  dans  Vile  â'Anglesej  et  les  parties  voisines  dm 

pays  de  Galles;  4.^  dans  le  Cumberlandj  le  IVeUmorelanà ^  le  N. 
du  Lancash4re  et  Vile  de  Man;  5.**  dans  le  midi  de  VEeoue; 

6*^  dans  la  partie  moyenne  du  même  pays.  ' 
Le  ComouaiUes  et  le  Devonshire  présentent  trois  districts 

de  mines  principaux,  savoir  :  la  partie  du  ComouaiUes  si- 
tuée aux  environs  et  au  S.  O.  de  Tkruro ,  les  environs  de 

Saint'Austle  et  les  environs  de  Tavistock. 

Le  premier  de  ces  districts  est  le  plus  important  des  trois 

par  le  nombre  et  la  richesse  de  ses  mines  qui  ont  pour  objet 

le  cuivre,  l'étain  et  le  plomb.  Les  minerais  de  cuivre,  qui  con- 
sistent presque  uniquement  en  pyrites  cuivreuses  et  eu  cuivre 

sulfuré  ,  constituent  des  filons  bien  réglés ,  dirigés  à  peu  prés 

de  !'£•  à  rO. ,  et  encaissés  le  plus  souvent  dans  un  schiste 
argileux  ,  talqueux  ou  amphibolique ,  appelé  killas ,  et  quel- 

quefois dans  le  granité  qui  forme  des  protubérances  au  mi- 

lieu du  schiste.  L'étain  se  trouve  principalement  en  filons  qui, 
comme  les  précédens ,  traversent  le  killas  et  le  granité.  Ils 

sont  aussi  très*souvent  dirigés  à  peu  près  de  r£.  à  TO.  ;  mais  ils 
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ottt  une  inclinaison  différente  de  celle  des  filons  de  cuivre  qui 
les  coupent  et  les  interrompent,  et   qui  sont  par  conséquent 

plus  modernes.  Le  ninerai  d'étain  forme  aussi  des  amas  qui 
paroissent  le  pl^ssouventse  rattacher  aux  filonsparundeleurs 
points.    Etf6n   on   le  trouve  dans  de  petits  filons  qui  tra- 

versent le  granité ,  principalement  près  des  poinis  oà  c^lm-ci 
touche  le  killas.  Quelques  filons  présentent  à  la  fois  des  toi- 

lierais  de  cuivre  et  d'étain.  C*est  surtout  près  des  points  où 
les  filons  des  deux  métaux  se  croisent,  que  le  mélange  a  lieu. 
Quelques  mines  donnent  à  la  fois  du  cuivre   et  de  T^ain  y 

mais  la  plupart  ne  produisent  en  quantité  notable  qu'un  seul 
de  ces  métaux*  Les  mines  de  enivre  les  plus  importantes  sont 

situées  prés  de  Redruth  et  de  Camhome,  On  cite  particnlié* 
rement  celles  appelées  Consolidated  Mines ,  United  Mines  j  Huel 

Aljredy  Doicoath,  Poldice^  etc»  Les  principales  mines  d*étain 
sont  situées  encore  plus  au  S.  O.  prés  de  Helston ,  de  Saint^Vves , 
etc.  On  cite  particulièrement  celles  appelées  Huel  Vor,  Gréai 

Huas ,  etc  II  existe  en  Corn  ouailles  plusieurs  mines  dans  les- 
quelles les  filons  croiseurs  qui  coupent  et  rejettent  à  la  fois  les 

filons  de  cuivre  et  ceux  d'étain ,  contiennent  de  la' galène  ar- 
gentifère et  divers  minerais  d'argent.  Il  a  existé  autrefois  des 

nines  de  plonb  argentifère  près  de  Helston  et  de  Thruro.  On 

en  voit  encore  près  de  SaitU-Miéhel  dont  le  minerai  qui  est 
fondu  et  coiipellé  sur  les  lieux,  donne  une  once  et  demie  à 

deux  onces  d^argent  par  quintal.  Près  de  Calstock ,  on  exploite 
une  mine  d'argent  appelée  Huel  Saint-Vincent ^  ̂ m  a  rendu, 
dit-on,  en  quelques  mois  4  à  &00  kilogrammes  de  ce  métal. 
Le  rainerai  qui  consiste  en  argent  muriatéeten  aident  natif , 
est  traité  sur  les  lieux. 

Dans  les  environs  de  Saint-Austle ,  on  remarque  les  mines 

de  cuivre  A^Eo/st-Crinms  et  de  Wesl^Crinnis  ^  la  mine  dVtain 

de  Polgooth^  ouverte  sur  des  filons  d'étain,  et  la  mine  de 
Carclaise  ,.  exploitée  à  ciel  ouvert  sur  un  système  de  petits 
filons  du  même  métal. 

Près  de  Tavisioek,  on  trouve  des  mines  de  cuivre ,  des  mines 

d'étain  et  des  mines  de  plomb.  On  remarque  surtout  parmi 
ces  dernières  celle  dite  Huel  Betsey  dont  les  minerais  fondus 

et  coupelles  sur  les  lieux  donnent  une  demi-once  d'argent 
par  quintal ,  et  celle  de  Beeraision  dont  le  minerai  est  envoyé 

26. 
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à  Brîttol  pour  y  être  fbodu  ̂   et  donne  4  i  &  onces  d*argent 
par  quiotal. 

Il  existe  des  mines  d^antimoine  à  Hlle^•JBo^#  en  Devonahire, 
et  à  SaUtalh  en  Comouailles*  ^ 
.  Les  minerais  d'étain  et  de  cuivre  du  Commiaill^  sont  ac- 

compagnés de  pyrites  arsenicales  qu'on  met  à  profit  depuis 
quelque  temps  en  en  fabriquant  de  Toxide  d'arsenic. 

Le  Cornouailles  et  le  Devonshire  produisent  annuellement 

environ  28  m^le  quintaux  métriques  d'étain»,  8S  mille  quin- 
taux métriques  de  cuivre,  et  7  à  8,000  quintaux  métriques  de 

plomb. 
L'étain  est  traité  sur  les  lieux»  Les  minerais  de  cuivre  sont 

envoyés  en  nature  à  Scvarufa  dans  le  pays  de  Galles  pour  y  être 
fondus. 

Le  bois  et  la  main  d'œuvre  étant  trés-chers  en  Cornouailles  et 
en  Devonshire  y  on  ne  peut  y  exploiter  les  gttes  de  minerai 
aussi  complètement  ,  et  y  porter  la  préparation  mécanique 

aussi  loin  qu'on  le  fait  dans  plusieurs  autres  pays.  Mais  toutes 
les  opérations  qui  présentent  de  l'avantage  sont  faites  de  la 
manière  lar  mieux  entendue,  la  plus  économique  et  la  plus  ra- 

pide. On  y  voit  des  machines  à  vapeur  de  la  force  de  3oo  che- 
vaux. Un  grand  nombre  sont  exploitées  à  plus  de  400  mètres 

de  profondeur,  et  plusieurs  sont  célèbres  par  la  hardiesse  de 
leurs  travaux.  Celle  appelée  Bolallach  Mine ,  située  dans  la 

paroisse  de   Saint-Just  près  du  cap  Cornçifall ,    est  ouverte 

dans  les  rochers  qui  forment  le  rivage  de  la  mer,  et  s'étend  à 
plusieurs  centaines  de  mètres  sous  ses  eaux,   et  à   plus  de 

aoo  mètres  au-dessous  de  son  niveau.  £n  quelques  points  on 

n'a  laissé,  pour  soutenir  les  eaux  de  la  mer,  qu'une  épais- 
seur de  rocher  si  petite  qu'on  entend  distinctement  dans  les 

orages  le  roulement  des  cailloux.  La  miue  de  HueU^erry  près 

de  Penzance  a  été  exploitée  au  moyen  d'un  seul  puits  ouvert 
sur  le  rivage  dans  une  partie  que  la  mer  ne  découvre  que 

durant  très-peu  d'heures   à   chaque   marée.  On    avoit   bJiti 
sur  Forifice  du  puits  une  petite  tour  de  charpente ,  soigneu- 

sement calfatée,  qui  empéchoit  les  eaux  d'y  pénétrer,  et  ser- 
voit  d'appui  aux  machines  d'extraction  et  d'épuisement.  Mais 
un  vaisseau  poussé  par  la  tempête   la  renversa  pendant  la 
nuit,  et  mit  fin  à  l'exploitation  qui  n'a  pas  été  reprise. 



Les  mines  les  plus  considérables  de  Vlrlandt  sont  celles  de 
Cronebane  et  Tigrony^   et  de  Ballymartagh ,  situées  à  trois 
lieues  S.  O.  de  IVieldovt^ ,  dans  le  comté  du  méntf^  nom.  Elles 

ont  pour  objet  l'exploitation  de  pyrites  cuivreuses,  accom^ 
pagnées  de  quelques  autres  minerais  de  cuivre,  de  galène^ 

d'antimoine  sulfuré,  ainsi  que  de  pyrites  de  fer,  qui  forment 
plusieurs  amas   aplatis    et   contemporains    dans   le  schiste 

argileux.   On  y  a  fait  des   travaux  assez  étendus  ;  le  mi- 
nerai est  transporté  en  nature  à  Swansea.  On  exploite  en 

quelques  autres  points  du  S.  E.  de  l'Irlande  des  filons  ou  amas 
de  pyrites  cuivreuses  et  de  galène.  Aucune  de  ces  mines  n'est 
d'un  grand  produit  :  la  principale  est  la  mine  de  plomb, 
située  dans  le  comté  de  Tipperary  près  du  village  de  Silver* 

Mines  ainsi  nommé,  parce  qu'autrefois  on  a  essayé,  mais  sans 
succès,  d'y  extraire  l'argent  du  plomb.  Il  existoit  anciennement 
beaucoup  de  mines  de  fer  en  Irlande,  mais  la  destruction'  des 
forêts  en  a  considérablement  diminué  le  nombre  et  Tactivité , 
on  en  connpît  cependant  encore  quelques  unes  dans  les  com- 

tés de  Rillkenny ,  de  Wicklow  et  de  la  Reine. 

L'île  d^Anglesejr  est  célèbre  par  ses  mines  de  cuivre,  dont 
les  principales  sont  celles  de  Mona-Mine  et  de  Parrys-Montain: 
elles  ont  pour  objet  des  masses  de  pjrrites  cuivreuse»,  quel-* 

quefois  d'un  volume  considérable,  qui  paroissent  former  des 
amas  dans  un  terrain  qui  contient  des  serpentines  et  diverses 

roches  talqueuses.    Fendant  long-temps  on  a  travaillé  à  ciel 

ouvert,  mais  on  a  par  là  compromis  l'exploitation  ultérieure. 
hes  côtes  voisin  es  du  pays  de  Galles  présentent  quelques  mines 
du  même  g^ire.  Les  minerais  produits  par  ces  diverses  mines 

sont  traités  dans  une  usine  établie,  dans  l'île  d'Anglesey.  Le 
terrain  de  schiste  argileux  et  de  grauwacke  qui  constitue  la 
plus  grande  partie  du  pays  de  Galiesetquelques  unes  des  parti  es 

voisines  de  l'Angleterre,  renferme  plusieurs  mines  de  plomb 
dont  nous  reparierons  en  citant  celles  bien  plus  importantes 
que  contiennent  les  calcaires  plus  modernes  des  mêmes  con- 
trées. 

On  exploite  des  mines  assez  importantes  de  pyrites  cui- 
vreuses et  de  fer  hématite  rouge  dans  le  Westmorelanày  et 

dans  les  parties  voisines  du  Cumherland  et  du  Lancashire,  Les 
inineriais  de  cuivre  et  une  partie  de  ceux  de  fer  sont  embar» 
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qués  pour  SwABsea.  Le  reste  du  lameFai  de  fer  est  traité  sur 
les  Keux  daas  des  hauts  fourneaux  alimentés  avec  du  efoarboni 

ée  bois*  L'il#  de  Mon  offre  des  indices  de  plomb ,'  dé  cuÎTre  et 
de  fer  dans  les  montagnes  deSnafle^  qui  en  constituent  le  centre. 

ABorroivdo/e,^dansle  Westmoreland,  on  exploite  dejHirs  long- 
temps une  mine  de  plombagine  ,  qui  fournit  les  crayons  de 

mine  de  plomb ,  si  renommés  d'Angleterre.  Ce  minéral  forme 
des  amas  dans  un  terrain  talqueux* 

Il  existe  des  mines  de  plomb  célèbres  dans  le  midi  de  VE- 
eoÊB^  f  k  Lemd^Hillê  danêXe  Lanarekshire:  les  filons  sont  encaissés 
dans  la  grauwacke  et  offrent  aussi  du  manganèse.  On  a  décou- 

vert depuis  peu  une  mine  de  cuivre  à  Cally  dans  le  Kireud* 

hrigkUhiref  et  on  connoit  une  mine  d'antimoine  à  ff^es^Kirehy 
dans  le  Dumfiriesshire* 

Dans  la  partie  moyenne  de  l'Ecosse,  on  remarque  surtout 
les  mines  de  plomb  de  Strontian ,  dans  l'Argylhshire  ̂   presque 
en  face  de  l'angle  N.  B.  de  l'iie  de  Mull.  Elles  sont  ouvertes 
sur  des  filons  qui  traversent  le  gneiss.  Ces  mines  et  celles  de 

Lardhills  produisent  annuellement,  d'après  M.  John  Taylor, 
a5,5oo  quintaux  métriques  de  plomb. 

On  voit  des  exploitations  de  manganèse  à  Grandhome  sur 

les  rives  du  Don,  rivière  qui  se  jette  dans  la  mer  d'Alle- 
magne à  Aberdeen.  On  exploite  une  mine  de  plombagine  à 

HuntUy. 

On  a  ouvert,  il  y  a  quelques  années,  une  mine  de  cuivre 
dans  une  des  fies  Shetland. 

La  Grande-Bretagne  et  l'Irlande  produisent  annuellement  loo 
mille  quintaux  métriques  de  cuivre  qui  proviennent  presque 
uniquement  des  mines  que  nous  avons  citées  dans  ce  para- 

graphe. 

Mines  du  nord  de  l'Europe, 

Ces  mines  sont  situées  pour  la  plupart  dans  le  midi  de  la 
Norsvége,  vers  le  milieu  de  la  Suède  et  dans  le  midi  de  la  Fin- 

lande, à  peu  de  distance  de  la  ligne  la  plus  courte  menée  du 

lac  Onega,  à  l'angle  S.  O.de  la  Norwége.  Un  petit  nombre  de 
mines  se  trouvent  dans  les  parties  septentrionales  de  la  Nor- 
wége  et  de  la  Suède,  Les  produits  principaux  de  ces  diverses 

mines  sont  le  fer ,  le  cuivre  et  l'argent. 
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Les  mines  de  fer  de  la  JNorwége  sont  situées  sur  les  bords. 

du  golfe  de  Christiania,  et  sur  la  côte  qui  fait  face  au  Jutland  ̂  
principalement  k  Arendal^^  à  Kra>geroe  et  aux  envirops.  Let 
minerais  consistent  presque  uniquement  en  fer  oxidulé,  qui 

forme  des  couches  ou  félons  de  4  à  60  pieds  d'épaisseur,  en- 
caissés dans  du  gneiss,  et  qui  est  accompagné  de  pyroxéney 

d'épidote,  de  grenat,  etc. Ces mineraissont  traités  dans  ungrand 
nombre  d'usines  à  fer,  situées  sur  la  même  côte  ,  et  particu-* 
UèFement  dans  le  comté  de  Laurmg;  leur  produit -annuel  est 

d'environ  jS  mille  quintaux  métriques  de  fonte,  fer,  tôle, 
clous,  etc. 9  dont  on  exporte  la  ipoitié. 

La  Norwége  possède  de  riches  mines  de  cuivre  ,  dont 
quelques  unes  se  trouvent  vers  le  midi  et  le  centre  de  ce  pays, 
mais  dont  les  plus  considérables  sont  situées  dans  le  nord ,  à 
Quikkne,  hœken^  Selkoe  et  Kçtraas^  prés  Drontheim.  la  mûie 
de  A^roos,  à  16  milles  de  Norwége,  au  S.  £.  de  cette  ville , 

est  ouverte  sur  un  amas  très-considérable  de  pyrites  cuivreuses, 
et  exploitée  à  ciel  ouvert^  depuis  1664.  Elle  a  livré  au  com- 

merce depuis  cette  époque  jusqu'à  1791  1  35o,ooo  quintaux 
métriquesdecuivre.  Elleenproduisoitannuellcuient,  en  i6o5, 

3930  :  toutes  les  autres  mines  de  cuivre  de  Norwége  ne  pro- 
duisent pas  tout-à-fait  un  ̂   de  cette  quantité. 

La  Norwége  renferme  aussi  des  mines  d'argent  cé- 
lèbres. Elles  sont  situées  à  i5  ou  20  lieues  S.  O.  de  Chris- 

tiania, dans  une  contrée  montagneuse  près  de  la  ville  de 

Kongsberg  ,  qui  leur  doit  sa  population.  Leur  découverte 
remonte  à  1623  ;  elles  ont  pour  objet  des  filous  de  chaux  câr- 

bonatée ,  accompagnée  d'asbeste  et  d'autres  substances,  dans 
lesquelles  on  tronve  de  l'argent  natif ,  ordinairement  en  petits 
filets,  et  quelquefois  eu  masses  considérables,  et  de  l'argent 
sulfuré.  Ces  filons  sont  en  très-grand  nombre,  et  sillonnent 
une  étend^uc  considérable,  divisée  en  quatre  arrondissemens, 
dont  chacun  contient  plus  de  i5  exploitations  distinctes. 

Quand  00  ouvre  une  mine  nouvelle,  on  pratique  d'abord  une 
excavation  à  ciel  ouvert  qui  embrasse  plusieurs  filons,  et  on 
ne  poursuit  par  travaux  souterrains  que  ceux  qui  en  méritent 

la  peine.  Les  travaux  n'excèdent  pas  la  profondeur  de  3oo 
mètres.  On  y  fait  usage  du  feu  pour  Tattaque  du  minerai. 

£n  1782  ,  on  y  a  commence  le  percement  d'une  nouvelle  gale- 
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rie  d^écouleraént  qui  devoit  avoir  9,300  mètres  de  longueur,  ef 
coûter  environ  1 ,5oo,ooo  fr.  Depuis  leur  découverte,  jusqu^a 
1792  ,  ces  mines  ont  donné  une  quantité  d'argent  équivalente 
à  100  millions  de  francs  ;  l'année  1 9  68  a  été  la  plus  productive, 
elle  a  donné  38  mille  marcs  d'argent.  Elles  ne  donnent  mainte- 

nant qu'un  trés-foible  bénéfice.  En  1804,  elles  ont  étén&enacées 
d'un  abandon  total.  Le  minerai  est  traité  par  la  fusion ,  et  le 

plomb  nécessaire  pour  cette  opération  est  tiré  d'Angleterre. 
Il  existe  cependant  des  mines  de  plomb  et  argent  dans  le  comté 

d'Jarlsberg,  mais  elles  sont  trés-foiblement  exploitées. 
Oh  exploite  à  Edsivald^  à  5o  lieues  N.  de  Christiania ,  une 

mine  de  pyrites  aurifères  dHin  très-foible  produit. 
On  voit  des  mines  de  cobalt  à  Modum  ou  Fossum^k  8  lieues 

O.  de  Christiania;  elles  sont  étendues,  mais  peu  profondes. 

Enfin  on  exploite  le  graphite  à  Englidal;  et  on  connoît  ea 
quelques  points  de  la  Norwége  des  gites  de  fer  chromaté. 

Les  fers  de  Suède  jouissent  d'une  juste  réputation,  et  forment 
l'un  des  principaux  objets  du  commerce  de  ce  royaume.  Ea 
effet,  peu  de  contrées  réunissent  d'aussi  précieux  avantages 
pour  ce  genre  d'industrie.  IHinépuisables  dépôts  de  minerai  de 
fer  s'y  trouvent  placés  au  milieu  de  forêts  immenses  de  bou- 

leaux et  d^arbres  résineux,  bois  dont  le  charbon  passe  pour 
être  le  plus  propre  à  la  fabrication  du  fer.  Les  divers  groupes 
de  mines  et  usines  à  fer,  forment  de  petites  contrées  riches  et 
animées  au  milieu  de  ces  contrées  sauvages. 

La  province  de  Wermeland ,  qui  comprend  le  rivage  sep- 
tentrional du  lac  Wener,  est  une  des  plus  riches  de  Suède 

en  mines  de  fer.  Les  deux  plus  importantes  sont  celles  de 
Nordmarcle^  à  3  lieues  N.de  Philip  s  tadt  ̂   et  celles  de  Persbergyk 
:i  lieues  7  £.  de  la  même  ville.  (  Philipstadt  se  trouve  à  environ 

5o  lieues  à  l'O.  ̂ ,  N.  O.  de  Stockholm.)  Les  unes  et  les 
autres  sont  ouvertes  sur  des  filons  ou  couches  de  fer  oxidulé 

de  plusieurs  mètres  de  puissance  dirigés  N.  S.,  dans  un  terrain 
composé  de  roches  amphiboliques,  talqueuses  et  granitiques. 
Ces  masses  sont  presque  verticales  et  exploitées  à  ciel  ouvert 

jusqu'à  120  mètres  de  profondeur.  On  employoit  autrefois  le 
fer  pour  cette  exploitation,  mais  ce  moyen  a  été  remplacé 

par  l'usage  de  la  poudre.  Elles  existent  depuis  i65o.  La  pro- 
vince de  Wermeland,  et  celle  (Je  Dahl,  qui  en  est  voisine  e( 
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/orme  le  rivage  occidental  du  lac  Wener,  contenoient,.ea 
1 767 ,  48  hauts  fourneaux  roulant  chacun  4  à  5  mois  de  Tannée. 

Les  principales  mines  de  fer  de  la  Rosslagie  (partie  de  la 

provinced^Upland)  sont  celles  dePanriemora,  situéesà  11  lieues 
d*Upsal^  elles  sont  au  premier  rang  de  celles  de  la  Suède ^â et 
même  de  TEuropew  Les  masses  exploitées  sont  aplaties  et  ver- 

ticales, dirigées  du  N.  E.  au  S.  O. ,  et  encaissées  dans  un  terrain 
formé  de  roches  anciennes  ,  parmi  lesquelles  on  remarque  du 
gneiss,  du  pétrosilex  et  du  granité.  Elles  sont  au  nombre  de 
trois  bien  distinctes  et  parallèles  entre  elles  :  on  les  exploite 

sur  nne  longueur  de  plus  de  1400  mètres,  et  jusqu'à  la 
profondeur  de  plus  de  80,  en  employant  le  feu  et  la  poudre. 

Les  exploitations  sont  à  ciel  ouvert;  chacune  d'elles  présente 
une  tranchée  ouverte  de  60  mètres  de  largeur,  sur  une  lon- 

gueur beaucoup  plus  considérable ,  et  d^une  profondeur 
effrayante.  On  en  retire  du  minerai  magnétique,  qui  donne 

le  meilleur  fer  de  la  Suède  et  de  l'Europe  :  ce  fer  est  surtout 
propre  à  être  converti  en  acier*  En  1767  elles  alimentoient , 

depuis  long-temps ,  1 5  hauts  four^ieaux  situés  dans  la  Rosslagie , 
à  une  distance  de  10  lieues  au  plus. 

L'île  d'IJtoe , située  près  de  la  côte  delà  province d'Upland , 
présente  aussi  de  riches  mines  de  fer.  Le  fer  oxiduléy  forme 

un  lit  épais  dans  le  gneiss.  On  l'exploite  par  tranchées,  beau- 
coup au-dessous  du  niveau  de  la  mer.  On  ne  peut  le  mettre  à 

profit  dans  l'île  même;  il  est  transporté  sur  le  continent  en 
quantités  considérables. 

La  province  de  Smoland  renferme  également  des  mines 

très-remarquables:  on  y  voit,  près  de  Jonkôping,  unje  colline 
appelée  le  Taherg^  formée  en  grande  partie  de  feroxidulé  ma- 

gnétique, contenu  dans  dugrunstein  qui  repose  sur  du  gneiss. 
En  divers  e»idroits  de  la  Laponie,  le  fer  oxidulé  se  trouve 

en  grandes  couchés  ou  amas  immenses.  A  Ge/ZiVara,  à  200  lieues 

au  N.  de  Stockholm,  vers  le  67*  degré  de  latitude,  il  constitue 
une  montagne  considérable  dans  laquelle  on  a  ouvert  une 
exploitation.  On  expédie  le  fer  sur  de  petits  traîneaux  tirés 
par  des  rennes  jusqu  aux  ruisseaux  qui  tombent  dans  la  Lutea , 

puis ,  par  ces  ruisseaux  et  par  la  rivière ,  jusqu'au  port  du  même 
|iom  ,  où  on  l'embarque  pour  Stockholm. 

Il  existe  un  gra^id  nombre  d'usines  à  fer  en  Dalécarlie,  mais 
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une  partie  des  minerais  proviennent  de  dépôts  d'alluvions.  De 
semblables  dépôts  existent  aussi  dans  les  provinces  de  Werme- 
land  et  de  Smoland. 

Les  mines  et  usines  de  la  Suéde  produisent  annuellement 

environ  ySo  mille  quintaux  métriques  de  fer  ou  de  fonte 
moulée,  dont  5oo  mille  sont  exportés  principalement  par  les 

ports  de  Stoel^olmj  Gottenbourgy  Geffie  et  Norhoping. 
Les  mines  de  cuivre  de  la  Suède  ne  sont  guère  moins  célèbres 

que  ses  mines  de  fer.  La  principale  est  celle  de  Fàklun  ou 

Kopparbergy  située  en  Dalécarlie,  près  de  la  ville  deFahlua, 
à  40  lieues,  N.  O.  de  Stockholm.  Elle  est  creusée  dans 

une  masse  irrégulière  et  très -puissante  de  pyrites  qui, 
dans  un  grand  nombre  de  points,  sont  presque  uniquement 

ferrugineuses,  et  qui,  dans  quelques  autres  situÀ  principa- 
lement près  de  sa  circonférence ,  renferment  une  proportion 

plus  ou  moins  considérable  de  cuivre.  Cette  masse  est  enve- 
loppée par  des  roches  talqueuses  ou  amphiboliques.  Plus  à 

rOuest,  il  en  existe  troLi  autres  presque  contiguês  Fune  à 

l'autre,  et  qui  se  plient  en  portion  de  cercle  autour  de  la 
masse  principale.  Elles  sont  exploitées  aussi  bien  que  cette 

dernière.  Celle-ci  Ta  d'abord  été  à  ciel  ouvert;  des  travaux 
împrudehs  ont  fait  ébouler  les  parois  de  Texcavation  qui , 

depuis  1647,  ̂ ^  présente  plus,  près  de  la  surface,  que  d'ef- 
frayans  précipices.  Mais  les  travaux  se  poursuivent  par  puits  et 

galeries  dans  la  partie  inférieure  du  gite,  et  sont  portés  jusqu'à 
la  profondeur  de  194  famnars  (environ  400  mètres).  Ils  pré- 

sentent des  excavations  assez  vastes  pour  qu'on  puisse  y  faire 
usage  de  chevaux,  et  y  établir  des  forges  pour  la  réparation 

des  outils  des  mineurs.  On  assure  que  l'exploitation  de  cette 
mine  remonte  à  une  époque  antérieure  à  l'ère  chrétienne. 
Dans  sa  plus  grande  prospérité  elle  produisoit  ,  dit-on, 

io  mille  quintaux  métrique  de  cuivre  par  an  ;  elle  n'en 
fournît  plus  maintenant  que  0  k  ̂   mille  ;  elle  donne  en 

même  temps  5oo  quintaux  métriques  de  plomb,  5q  marcs 

d'argent  et  3  ou  4  d'or.  Les  minerais  traitésà  Fahlun  produisent 
2  à  a  }  pour  cent  de  cuivre.  On  ue  se  borne  pas  à  en  extraire 
ce  métal,  on  en  retire  aussi  du  soufre,  et  on  fabrique ,  soit  au 

moyen  de  ce  soufre,  soit  avec  les  pyrites  mêmes,  divers  pro- 
duits chimiques.  On  voit  autour  de  Fahlun,  dans  un  espace 
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d^une  lieue,  70  fourneaux  ou  ateliers  de  diverses  espjbces.  Le 
cuivre  noir  obtenu  k  Fablun  est  converti  en  cuivre  rosette , 
dans  les  atelierade  la  petite  ville  de  Ofsvostad. 

Dans  la  mine  de  cuivre  de  Garpenberg^  située  à  18  lieues  de 
Fahlun,  on  voit  14  masses  de  minerai  toutes  verticales  et  pa- 

rallèles entre  elles  et  aux  couches  du  schiste  micacé  ou  tal« 

queux,  au  milieu  desquelles  elles  se  trouvent.  Cette  ijiine  est 
exploitée  depuis  environ  600  ans. 

La  mine  de  Nyàkopparb^rg ,  en  Nericie,  à  20  lieues  à  TO. 
de  Stockholm,  présente  des  masses  de  miaeraîs  parallèles  entre 
çHefiH  et  dont  la  forme  et  la  disposition  sont  des  plus  singulières. 
£lle  est  exploitée  à  ciel  ouvert  et  à  Taide  du  feu. 

'  Nqus  citerons  encore  lès  mines  de  cuivre  d'Atividaberg ,  dans 
rOstrogothie,  qui  fournissent  annuellement  la  6^  partie  du 
cuivre  de  la  Suéde. 

Il  existe  en  Suède  plusieurs  autres  mines  de  cuivre.  Leur 
aombre  to^L  est  de  dix  ;  il  étoit  autrefois  plus  considérable. 

£lles  fournissent  aujourd'hui  toutes  ensemble  1 1  mille  quin- 
taux métriques  de  cuivre. 

Le  nombre  des  mines  d'argent  de  la  Suède  a  pareillement 
diminué.  En  1767,  on  n'en  comptoit  plus  que  trois  en  exploi- 

tation ^  savoir  :  celle  d^Hellefors^  dans  la  province  de  Werme^ 
land;  celle  àeSegerfors^  dans  la  Nericie^  et  celle  de  Saklg,  ou 
Sahlberg,  dans  la  Westmanie ,  à  environ  23  lieues  N.  O.  de 
Stockholm.  Cette  dernière,  seule,  est  de  quelque  importance. 

Elle  est  très-ancienne^  et  passe  pour  avoir  été  autrefois  très- 
productive:  elle  ne  donne  aujourd'hui  que  4  à  5ooo  marcs 

d'argent  par  an.  On  en  tire  principalement  du  plomb  très- 
riche  en  argent*  Elle  est  exploitée  jusqu^à  plus  de  200  mètres 
de  profondeur.  La  solidité  du  rocher  a  permis  d'y  creuser  de 
très-vastes  excavations  et  de  donner,  même  aux  galeries,  de 

grandes  dimensions  ;  aussi  voit-on,  dans  l'intérieur  des  travaux, 

des  machines  à  molettes,  et  le  transport  des  minerais  s'y  exé- 
cute-t-il  dans  des  charrettes  attelées  de  chevaux* 

On  connoit  à  Sahlberg  des  gîtes  d'antimoine  sulfuré. 
Depuis  3o  à  40  ans  on  a  ouvert  en  Suède  des  mines  de 

cobalt,  principalement  à  Tunaberg  et  Los^  ̂ vès  de  Nj'hoping  , 
et  à  Olivardj  en  Ostrogothic,  Les  premières  sont  exploitées 

sur  des  filons  peu  puissans  qui  s'élargissent  et  se  rétrécissent 
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successivement;  ce  qui  les  a  fait  nommer  Jilons  en  chapettt. 

Il  parolt  que  les  produits  de  ces  mines,  quoique  fbrtesti^ 
mes  par  leur  qualité,  sont  en  quantité  peu  considérable. 

Enfin  on  connoît  en  Suéde  une  mine  d^or;  elle  est  située  k 

Adelforsj  paroisse  d'Alsfeda,  dans  la  province  de  Smoland.  Elle 
e$t  en  exploitation  depuis  ij^j ,  sur  des  filbns  de  pyrite  ferru* 
gineuse,  aurifère»  qui  traversent  des  roches  schisteuses;  ils 

ne  présentent  que  quelques  pouces  de  minerai.  Elle  a  -  donné 

autrefois  3o  à  40  marcs  d'argent  par  an  ;  il  y  a  peu  d'années , 
elle  n'en  donnoit  plus  que  3  ou  4. 

Les  mines  et  usines  de  Suède  donnoient  annuellenwMiy 

en  1809,  un  produit  brut  de  36,690,000  fr.  '    - 
Le  midi  de  la  Finlande^  et  les  parties  limitrophes  de  la 

Russie,  contiennent  quelques  mines,  mais  qui  sont  loin  d'à* 
voir  l'importance  de  celles  de  la  Suède. 

A  Orijerwy  près  Helsingfors  on  voit  une  mine  de  enivre 

dont  la  gangue  est  de  la  chaux  carbonatée  qu'on  emploie 
comme  pierre  à  chaux. 

Près  de  Cerdopol^  ville  située  à  l'extrémité  N.  O.  du  lac 
Ladoga ,  on  a  exploité  autrefois  des  filons  de  pyrites  cui- 
vreuses. 

Sous  le  règne  de  Pierre-le- Grand  ,  on  a  découvert  un  filon 
aurifère  dans  les  montagnes  granitiques  qui  bordent  la  rive 

orientale  du  lac  Ladoga  près  d'OIonetz.  Il  n'étoit  riche  que 
près  de  la  surface,  et  son  exploitation  fut  abandonnée. 

Dernièrement  on  a  essayé  dVxploiter  des  minerais  de  cuivre 

et  de  fer  près  d'Euo,  au-dessus  et  au  N.  O.  de  Cerdopol, 
mais  avec  peu  de  succès. 

On  a  exploité  autrefois  près  du  lac  Shuyna,  au  N.  O.  de  Cer- 
dopol,  de  riches  minerais  de  fer  qui  se  trouvoient  en  filons; 
cette  exploitation  a  cessé. 

Sur  le  rivage  occidental  du  lac  Onega,  se  trouve  à  Petro^ 
zavodsh  une  usine  à  fer,  ou  zavode^  qui  est  le  plus  grand  éta- 

blissement de  ce  genre  que  possède  le  nord  de  la  Russie.  On 

n'y  traite  maintenant  que  des  minerais  de  fer  des  marais, 

qu'on  extrait  des  petits  lacs  des  environs. 
Le  calcaire  de  transition  qui  constitue  VE&tonie  ,  contient 

des  minerais  de  plomb  à  Arrossaar  près  de  Fellin,  Ces  mine- 
rais étoient  exploités  quand  ces  provinces  uppartenoient  auK 
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Suédois.  On  a  essayé  sans  succès  d'en  reprendi*e  rexpVottation 
en  1806. 

Mines  des  monts  AUeganjé 

La  chaîne  des  Allegaruy ,  qui  traverse  les  Etats-Unis  d'A' 
mérique  du  N^  O.  au  S.  Eé ,  parallèlement  aux  rivages  de 
rOcéan  atlantique,  renferme  un  assez  grand  nombre  de  gîtes 
de  mineraifll  de  fer,  de  plomb  et  de  cuivre;  on  y  trouve  aussi 

quelques  minerais  d'argent,  de  la  plombagine  et  du  fer 
chromaté.  Des  tentatives  ont  été  faites  pour  exploiter  un 
grand  nombre  de  ces  gîtes  ;  mais  la  plupart  ont  été  sans 
succès» 

On  trouve  une  couche  de  fer  oxidulé  dans  le  gneiss  près 
de  Franconia  dans  le  Neç^^hampshire,  Elle  a  de  5  à  8  pieds  de 
puissance,  et  a  été  exploitée  sur  une  longueur  de  20b  pieds 

et  jusqu'à  90  de  profondeur.  Le  même  minerai  se  trouve  en 
filons  dans  le  Massachussets  et  le  Vermont;  ilest  accompagné 
par  des  pyrites  de  cuivre  et  de  fer.  Il  se  rencontre  en 

quantités  imnienses  sur  les  rives  occidentales  du  lac  Cham- 
plain,  formant  des  couches  de  1  à  2^0  pieds  de  puissance^ 
presque  sans  mélange  ,  encaissées  dans  le  granité.  On  le 

trouve  aussi  dans  les  montagnes  de  cette  contrée.  Ces  dé'* 

pots  paroissent  s'étendre  sans  interruption  depuis  le  Canada 
jusqu'aux  environs  de  Nc<v-yorfe ,  où  l'on  en  voit  un  en  ex- 

ploitation à  Croivn-Point,  Le  minerai  qu'on  en  extrait  est  très* 
estimé.  Il  existe  plusieurs  mines  du  même  genre  dans  le 
Nevi^Jersey.  hes  montagnes  primitives  qui  se  trouvent  dans  le 
nord  de  cet  Etat  près  de  laDelaware,  renferment  une  couche 

presque  verticale  de  fer  oxidulé ,  qu'on  a  exploitée  jusqu'à  1 00 
pieds  de  profondeur.  Dansle  comté  de  Sussex  on  trou vele  même 

minerai  accompagné  de  Franklinite.  A  Neçifmilford  dansle  Con." 
nec/<ci/f  on  voit  une  mine  assez  abondante  de  fer  spathique,  la 

seule  de  ce  genre  qu'on  connoîsse  dans  les  Aliegany,  Les  Etats- 
Unis  contiennent  un  grand  nombre  d'usines  à  fer,  dont  quel- 

ques unes,  avaut  1775,  envoyoient  du  fer  à  Londres.  Elles 

sont  principalement  alimentées  par  des  minerais  d'allu- 
vion. 

Les  mines  de  plomb  les  plus  remarquables  des  Aliegany 
sont   celles    de   Southampton    dans  le    Massachussets  ,  et  da 
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Perkiomen-Creek  ^  dans  la  Pensylvani^j  à  huit  lieues  de  Phi* 
UuUlphie,  La  première  donne  de  la  galène  un  peu  argeDtifère; 
ce  minerai  est  accompagné  de  divers  minéraux  à  base  de 
plomb ,  de  cuivre  et  de  zinc,  et  a  pour  gangues  du  quarz,  de  la 
baryte  sulfatée  et  de  la  chaux  fluatée.  Ces  substances  forment 
un  filon  qui  traverse  diverses  roches  primitives,  etesteoimi, 

dit -on  9  sur  une  long^ueur  de  plus  de  six  lieues.  A  Pcrftto- 
menrCreeh  on  exploite  un  filon  de  galène  qui  traverse  um  grès 

rapporté  par  plusieurs  géologues  a«  vieux  grès  rouge  des  A»- 
glois  {old  red  sandUone  )•  On  j  trouve  avec  la  galène  une  gnmde 
variété  de  minéraux  à  base  de  plomb,  de  sine ,  de  cuivre  et 

de  fer.  On  peut  citer  encore  les  mines  de  plombqui  s'expUntest 
en  Virginie  sur  les  bords  de  la  Kanhawa. 

Aucune  des  mines  de  cuivre  aetueliement  en  aciivîié  aux 

Etafs-Unis  ne  paroit  mériter  une  mention  particulière*  La 

mine  de  Schuyler  dans  le  New-Jersejr  aveit  donné  beaaciMip 

d'espérances ,  mais  les  travaux  après  avoir  été  poussés  jusqu'à 
3oo  pieds  de  profondeur,  sont  abandonnés  depuis  quelques 
années.  Le  minerai  qui  consistoit  en  cuivre  sulfuré  et  en  oxide 
et  carbonate  de  cuivre,  se  trouvoit  dans  un  grès  rouge. 
On  voit  en  quelques  points  des  AUeganjr  des  gites  de 

fer  chromaté  et  de  graphite  dont  on  ne  tire  encore  qu'un 
très-foible  parti. 

On  connoit  des  couches  de  houille  dans  plusieurs  points 
des  Etats-Unis,  particulièrement  sur  le  venant  N.  O.  des  Al- 
legany.  Ce  combustible  est  exploité  avec  succès  sur  les  bords 
de  rOh^io,  vers  la  partie  supérieure  de  son  cours. 

Mines  du  midi  de  VEspagne* 

Les  montagnes  qui  séparent  TAndalousie  de  TEstramadure, 
de  Léon  et  de  la  Manche ,  et  celles  des  royaumes  de  Murcie 
et  de  Grenade ,  renferment  quelques  mines  célèbres.  Nous 

citerons  d'abord  les  mines  d'argent  de  Guadalcanal  et  CazaUa , 
situées  dans  la Sierra-Morena ^  à  i5  lieues  N. de  SévilU^  Parmi 

les  minerais  on  remarque  de  l'argent  rouge  et  du  cuivre  gris 
argentifère.  Leur  produit  est  peu  considérable;  mais  cetle  con- 

trée en  présentoit  autrefois  de  beaucoup  plus  importantes  à  Vil- 
la^Gultieray  non  loin  de  Séviile.  Au  commencement  du  1 7*sîècle, 
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elles  s^exploîtoient,  dît-on,  avec  tant  d'activité  qu'elles  ren- 
d oient  par  jour  170  marcs  dWgent*  Plus  à  TE.,  il  existe  dans 

les  montagnes  de  la  Manche  une  mine  d'antimoine  à  Santa- 
Crux-de-M udela.  Sut  le  versant  méridionaLl  de  laSierra-Morena, 
on  trouve  des  raines  de  plomb  très-importantes,  particulière- 

ment à  Linarès,  à  12  lieues  N.  de  Jaen.  Les  filons  sont  très- 

riches  près  delà  surface,  ce  qui  fait  qu'on  ne  se  donne  pas  la 
peine  de  les  suivre  dans  la  profondeur  :  aussi  le  terrain  est-il 
criblé  de  puits.  On  en  compte,  dit-on,  plus  de  5,ooo  anciens 
et  nouveaux,  dont  la  plus  grande  partie  est  attribuée  aux 
Maures.  Six  de  ces  mines  sont  exploitées  au  compte  du  Roi , 
et  elles  produisent,  année  commune ,  suivant  M.  de  Laborde, 
6,000  quintaux  métriques  de  plomb ,  qui  est  trop  pauvre  en 

argent  pour  qu'on  puisse  eu  extraire  ce  métal  avec  avantage. 
Bowles  rapporte  qu'on  a  trouvé  aux  mines  de-Linarès  une 
masse  de  galène  qui  avoit  20  à  ̂3  mètres  en  tous  sens.  On 

connolt  des  mines  abondantes  de  zinc  près  d'Alcaras ,  à  quinze 
lieues  N.E.  de  Linarès:  elles  alimentent  une  fabrique  de  laiton 
établie  dans  cette  ville.  Il  existe  aussi  des  mines  de  plomb 

dans  les  royaumes  de  Murcie  et  de  Grenade.  On  en  exploite  de- 

puis quelque  temps  de  très-productives  près  d^Almeria,  port 
situé  à  quelques  lieues  à  TO.  du  cap  de  Gates.  Le  minerai  est 
en  partie  traité  sur  les  lieux  avec  de  la  houille  apportée  de 
Newcastle,  en  Angleterre,  et  en  partie  enyoyé  à  Newcastlepour 
y  être  fondu  au  moyen  du  même  combustible.  Les  royaumes  de 
Murcie,  de  Grenade  etCoi;^otie  renferment  plusieurs  mines 

de  fer.  Près  de  Casalla  et  de  Ronda ,  dans  le  royaume  de  Gre- 
nade ,  on  exploite  des  mines  de  plombagine. 

Sur  le  flanc  septentrional  de  la  Sierra-Morena  se  trouvent 

les  fameuses  mines  de  mercure  d''Almaden ,  situées  près  de  la 
ville  de  ce  nom  dans  la  Manche.  Elles  ont  pour  objet  des  filons 

trés-puissans  de  mercure  sulfuré,  qui  traversent  un  grès  que 
toutes  les  analogies  portent  à  regarder  comme  tout  au  plus 
aussi  ancien  que  la  houille.  On  exploite  près  de  là  des  couches 
de  ce  combustible. 

Mines  des  Pyrénées* 

LesFyrénées  et  les  montagnes  delà  Biscaye,  des  Asturies  et  du 
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norddela  Galice  ̂   qui  en  sont  le  prolongeinent ,  ne  tdnf  pas  tréi»^ 

riches  en  gites  de  minerais.  Les  seules  mines  impartantes  qu'on 
y  trouve  sont  des  mines  de  fer  :  elles  soiit  très-répandues  dans 
ibute  la  chaîne  excepté  dans  son  extrémité  occidentale.  On  cite 

particulièrement  dans  la  Biscaye  la  mine  de  Sommorostro^  ou-*' 
verte  sur  un  banc  de  fer  oxidé  rouge ,  et  dans  la  province  de 

Guipuscoa^  les  mines  de  Mondragon ,  d*Oyarzun  et  de  Berhaif 
situées  sur  des  gites  de  ferspathique.  U  existe  plusieuri  mines 

analogues  dans  V Aragon  et  la  Catalogne.  Dans  la  partie  fran- 
çoise  des  Pyrénées  on  exploite  des  filons  de  ferspathique  qui 
traversent  le  grès  rouge  de  la  montagne  d^UstelUguy.  ̂   prèiT 

de  Baygorry,  département  des  Basses-Pyrénées.  Le  même  dé-^ 

partement  présente  dans  la  vallée  d'Asson  la-mine  de  Hauga* 
ronj  qui  a  pour  objet  une  couche  de  fer  hydraté ,  subordonnée 

au  calcaire  de  transition.  C'est  dans  une  position  semblable 
que  se  trouve  le  dépôt  de  fer  hydraté ,  exploité ,  depuis  un 
temps  immémorial,  au  Rancié^  dans  la  vallée  de  Viodeuos^ 

département  de  TArriège.  Les  anciens  travaux  sont  trl^ir- 

réguliers  ettrès-étendus;  mais  le  gîte  est  encore  loin  d'être 
épuisé.  Il  existe  encore  des  mines  très -considérables  de  fer 
spathique  à  Lapinouse^  à  la  tour  de  Batèrty  à  Escarou  et  à 

Fillols ,  au  pied  du  Canigou ,  dans  le  département  des  Pyré- 
nées-Orientales. Les  mines  de  fer  des  Pyrénées  alimentent 

près  de  200  forges  catalanes.  Bien  qu'on  connoisse  dans 
ces  montagnes,  surtout  dans  la  partie  qui  est,  formée  de 

roches  de  transition  ,  un  très-grand  nombre  de  filons  de 

plomb,  de  cuivre,  de  cobalt,  d'antimoine ,  etc.  on  ne  peut 
guère  y  citer  maintenant  d'exploitations  de  ces  métaux;  et, 
parmi  les  mines  abandonnées,  les  seules  qui  méritent  d'être 
mentionnées,  sont  la  mine  de  cuivre  argentifère  de  Bajrgorry^ 
dans  le  département  des  Basses -Pyrénées  ,  la  mine  de  plomb 

et  cuivre  d*Aulus  dans  la  vallée  d'£rce ,  département  de  PAr* 
riège  ,  et  la  mine  de  cobalt  de  la  vallée  de  Gistain ,  située  en 

Aragon  sur  le  versant  méridional  des  Pyrénées.  On  assure  ce- 

pendant qu'il  existe  actuellement  une  mine  de  plomb  près  de 
Bilbao  en  Biscaye.  On  remarque  encore  les  mines  de  plomba- 

gine ouvertes  à  Sahun  en  Aragon.  On  connolt  des  gîtes  ana- 

logues dans  le  département  de  l'Arriège  j  mais  ils  ne  sont  pas 
exploités. 
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Mines  des  Alpes, 

Les  mines  des  Alpes  sont  loin  de  répondre  par  leur  nombre 
et  leur  richesse  à  retendue  et  à  la  masse  de  ces  montagnes. 

On  cite  sur  leur  pente  orientale  dans  les  départemens  des 
basses  et  des  hautes  Alpes ,  plusieurs  mines  de  ploml>  et  de 
cuivre ,  qui  sont  toutes  peu  considérables ,  et  qui  sont  même 

abandonnées  en  ce  moment ,  à  l'exception  de  quelques  exploi- 
tations de  galène,  qui  fournissent  un  peu  d'alquifoux. 

Pendant  quelques  années  de  la  fin  du  1 8°  siècle,  on  a  exploité, 
à  la  Gardeltedsins  VOisans,  département  de  Tlsère,  un  filon 
de  quarz  qui  contenoit  de  For  natif  et  des  pyrites  aurifères  ; 

le  produit  n'a  jamais  payé  les  frais ,  et  la  mine  a  été  aban- 
donnée. VOisans  présentoit  une  mine  plus  importante ,  mais 

qui  maintenant  est  également  abandon  née  :  c'étoit  la  mine  d'ar- 
gent à'Allemont  ou  des  Chalanches.  Le  minerai  consistoit  en  di- 

verses espèces  minéralesplus  oumoîns  riches  en  argent,  dissémi- 
nées dans  une  argile  qui  remplissoit  des  fentes  et  des  cavités  irré- 

^ulières  au  milieu  de  rdches  talqueuses  et  amphiboliques.  Cette 

mine  a  donné  annuellement,  vers  la  fin  du  18*  siècle^  jusqu'à 
âooo  marcs  d'argent.  Elle  a  livré  aussi  du  minerai  de  cobalt. 
Parmi  le  grand  nombre  d'espèces  minérales,  qu'on  y  a  trou- 

vées en  quantités  trop  petites  pour  les  mettre  à  profit ,  on  re- 

marque l'antimoine  natif,  le  mercure  sulfuré,  etc.  VOisans. 
présente  encore  quelques  mines  peu  productives  d'anthra- 

cite. Des  mines  d'une  nature  analogue ,  mais  plus  importantes , 
s'exploitent  au  pied  occidental  des  Alpes,  à  La  Mothe^  Notre- 
Dame-des-Vaux  et  Putteville^  à  quelques  lieues  S.  E.  de  Gre- 
noble. 

Depuis  l'entrée  de  la  vallée  de  VOisans  jusqu'à  la  vallée  de 
iMrc  en  Savoie,  on  trouve  sur  la  pente  N.  O.  des  Alpes  un 
grand  nombre  de  mines  de  fer  spathique.  Le  gissement  de  ce 

minerai  y  est  très-difficile  à  définir  :  il  paroît  former  tantôt 
des  couches  ou  amas  ,  et  tantôt  des  filons  au  milieu  des  ro- 

ches talqueuses;  on  en  trouve  aussi  en  petits  filons  dans  les 
premières  assises  de  la  formation  calcaire  qui  recouvre  ces 

roches.  Ces  min  es  sont  très-nombreuses;  les  plus  productives  se 

trouvent  réunies  aux  environs  d'Allevard^  département  de 

l'Isère,  et  de  Saint'Georges  d^Huretières  en  Savoie*  On  cite 
3ir  ay 
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aussi  celles  des  Fourneaux  et  de  Laprat  dans  ce  dernier  pays. 

L'irrégularité  des  exploitations  surpasse  encore  celle  de» 
gîtes.  Les  mines  sont  de  temps  immémorial  entre  les  mains 
des  habitans  des  villages  voisins,  qui  y  travaillent  chacun 

pour  son  compte,-  sans  aucune  prévoyance  et  sans  autre 
régie  que  de  suivre  les  masses  de  minerai,  qui  font  espérer, 
dans  un  court  espace  de  temps,  le  profit  le  plus  considé- 

rable. On  y  voit,  comme  cela  arrive  au  reste  dans  presque 
toutes  les  mines  de  fer  spathique ,  des  travaux  très-imprudens. 

La  mine  dite  la  Gronde- Fos»e,  à  Saint-Georges- d* H ureliêres ,  se 
prolonge  sans  piliers  ni  étais  sur  une  hauteur  de  1 20  mètres,  une 

longueur  de  200  mètres,  et  une  largeur  égale  à  l'épaisseur  du 
gite  qui  est  dans  cet  endroit  de  8  à  1 3  mètres,  de  sorte  qu'elle 
présente  un  vide  de  240,000  mètres  cubes.  Le  fer  spathique 
extrait  de  ces  diverses  mines,  alimente  10  à  12  hauts  four- 

neaux dont  la  fonte ^  principalement  propre  à  être  convertie 
en  acier,  est  traitée  en  partie  dans  les  célèbres  aciéries  de 

Rives ,  département  de  l'Isère.  On  trouve  dans  quelques  par- 
ties  des  mines  de  Saint-Georges-d'Huretières  du  cuivre  pyri- 
teux  qui  est  exploité,  et  qu'on  fond  k  AigueheLle, 

La  Savoie  présente  des  mines  de  plomb  célèbres  à  Pesey  et 
kMacotj  a  7  lieuesàTE.  deMoutiers.  La  galène,  accompagnée 
de  quarz,  de  baryte  sulfatée  et  de  chaux  carbonatée  ferrifère^ 

s'y  trouve  en  amas  dans  des  roches  talqueuses.  La  mine  de  Fesey 
avoit  été  remise  en  activité  par  le  gouvernement  françois,  qui 
y  avoii  établi  une  école-pratique  des  mines;  elle  a  produit  an- 

nuellement entre  ses  mains  jusqu'à  2000  quintaux  métriques 
de  plomb,  et  2600  marcs  d'argent  ;  elle  est  exploitée  maintenant 
pour  le  compte  du  roi  de  Sardaigne;  mais  elle  commence  à 

s'épuiser,  et  donne  de  moins  grands  produits;  celle  de  Maco^, 
ouverte  depuis  peu  d'années,  commence  à  en  donner  de  con- 

sidérables. On  cite  encore  en  Savoie  la  mine  de  pyrites  cui- 
vreuses de  Servoz  dans  la  vallée  de  TArve.  Le  minerai  se 

trouve  à  la  fois  en  petits  filous,  et  disséminé  dans  un  schiste 

argileux;  l'exploitation  est  maintenant  suspendue.-  Enfin  on 
connoit  dans  plusieurs  points  de  ces  montagnes  et  dans  \e^ 

parties  limitrophes  des  Alpes,  des  exploitations  peu  produc- 
tives d'anthracite» 

Il  existe  en  Piémont  quelques  petites  mines  de  plomb  ar- 
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gentifére.  Les  mines  de  cuivre  d!Allagne  et  celles  d^Ollomont 
ont  donné  autrefois  des  quantités  considérables  de  ce  métal. 

Leur  exploitation  est  aujourd'hui  peu  active.  Les  mines  dé 
manganèse  de  Saint-Marcel  n'ont  que  peu  de  débouchés,  ce 
qui  les  empêche  de  prendre  un  grand  développement*  On  voit 
des  mines  de  plombagine  foiblement  exploitées  aux  environs 
de  Vinay  et  dans  la  vallée  de  Pellis^  non  loin  de  Pignerol.  On 
a  aussi   exploité  dans  ce  pays  quelques   mines  de   pyrites 
aurifères ,  entre  autres  celles  de  Macugnaga ,  au  pied  orientai 
du  mont  Rose*  Les  pyrites  de  cette  mine  ne  donnoient  par 

l'amalgamation  que  1 1  grains  d'or  par  quintal;  et  cet  or,  loin 
d'être  fin,  contenoit  -^  de  son  poids  d'argent*  Elles  devenoient 
d  e  moins  en  moins  riches,  à  mesure  qu'on  s'éloignoit  de  lasurface. 

Les  exploitations' de  pyrites  aurifères  du  Piémont  sont  aujour- 
d'hui abandonnées  ou  peu  actives.  Les  seules  mines  importantes 

que  présente  ce  pays  sont  celles  de  fer.  Elltfs  ont  généralement 

pour  objet  des  amas  de  fer  oxidulé  d'une  nature  analogue  à 
ceu'x  de  Suède;  les  principaux  sont  ceux  de  Cogne  et  de  Tra^ 
verselle  :  on  les  exploite  à  ciel  ouvert;  d'autres  moins  considé- 

rables sont  exploités  par  puits  et  galeries.  Ces  minerais  sont 
traités   dans    33  hauts  fourneaux,    55  forges  catalanes,   et 

3o5^feux  d'affîneries  :  le  tout  produit  100,000  quintaux  mé« 
triques  de  fer  en  barres. 

On  connoit  une  mine  de  fer  oxidulé,  actuellement  abanw 
donnée  à  Bowfrnier  près  de  Martigrvy  en  Vallais.  Il  existe 
une  autre  mine  de  fera  ChamoissonSf  dans  une  haute  mon- 

tagne calcaire  sur  la  rive  droite  du  Rh6ne.  Le  minerai  pré-* 

sente  un  mélange  d'oxide  de  fer  et  de  quelques  autres  sub- 
stances dont  on  a  proposé  de  faire  une  espèce  nouvelle  sous 

le  nom  de  Chamoissite. 

Le  pays  des  Grisons  offre  des  mines  de  fer  dont  les  travaux 

sont  très*irréguliers^  elles  sont  situéesà  quelques  lieues  de  Coire, 
EnTyrol,  la  montagne  de  Falkenstein^  formée  de  calcaire 

et  de  schiste  argileux,  et  située  près  de  Schivatz^  un  peu  au- 

dessous  d'Inspruck,  dans  la  vallée  de  l'Inn  ,  contietit  des  mines 
de  cuivre  argentifère.  A  Tune  d'elles,  celle  de  Kutz^PUhlj  les" 
travaux  avoient  en  1769,  au  rapport  de  MM.  Jars  et  Du- 

hamel, 1000  mètres  de  profondeur  ;  et  passoient  pour  les  plus 

profonds  de  l'Europe  ̂   maisilétoit  question  de  les  abandonner. 27. 
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On  exploite  des  minerais  analogues  dans  plusieurs  autres  point» 

de  la  même  contrée.  143  plupart  des  produits  de  ces  mines  sont 

portés  à  la  fonderie  de  Brixiegg  à  quatre  lieues  de  Schwatz.  Les 
xnines  duTyrol  fournissoient,  année  commune, rers  1769,1  o,ooa 

marcs  d'argent;  à  des  époques  antérieures,  leur  produit  avoit 
été  double;  aujourd'hui  il  est  un  peu  moindre.  Cette  contrée 
contient  aussi  des  mines  d'or  dont  Texploitation  remionte  à 
un  siècle  et  demi.  Elles  se  trouvent  près  du  village  de  Zdl , 

à  huit  lieues  de  Schwatz*  Les  filons  aurifères  traversent' des 
schistes  argileux  et  des  roches  de  quarz.  On  a  découvert  de- 

puis peu  en  Tyrol  un  gîte  de  chrome  oxidé  semblable  à  celui 

des  EcoucheU  (Saône  et  Loire).  On  cite  dans  ce  pays  une  mine 
peu  importante  de  mercure  près  de  Brtnner. 

On  connolt  dans  le  pays  de  Saitzbourg  quelques  mines  de 
cuivre.  On  y  voit  aussi  dans  les  environs  de  Muerwinkel  et  de 

Gos^f in.  quelques  filons  exploités  pour  For  qu'ils  renferment, 
et  dont  le  produit  annuel  est  évalué  à  118  marcs  de  ce  métal» 

Il  existe  à  Léogang  une  mine  de  mercure  peu  considérable. 

On  trouve  en  Tyrol  et  dans  le  Saitzbourg  des  mines  de  fer 
en  grande  activité.  On  cite  principalement  celles  de  Jfi^ieiii^odm 
près  de  Schwatz. 

Mais  la  partie  des  Alpes  où  se  trouvent  le  plus  de  mines 

de  ce  métal ,  est  la  branche  qui  se  dirige  vers  la  Basse-Au- 

triche. On  y  voit,  tant  en  Styrie  qu'en  Autriche,  un  très- grand 
nombre  d'exploitations  de  fer  spathique.  On  y  remarque  par- 

ticulièrement lesgites  de  minerais  de  fer  spathique  d'Eisenœrzj 

d*Erzberg,  d'Admontj  de  Vordenberg  ̂   etc.  Ces  dernières  sont  si- 
tuées à  environ  26  lieues  S.  O.  devienne. 

Le  flanc  méridional  des  Alpes  compte  aussi  un  grand  nombre 

de  mines  du  même  genre  depuis  le  lac  Majeur  jusqu'en  Carin- 
thie.On  cite  particulièrement  celles  qui  sont  situées  près  de^er- 

game  et  celles  deHuttenberg^  de  IValdenstein,  etc.,  en  Carinthic 
Toutes  ces  mines  de  fer  spathique  sont  ouvertes  au  milieu 

de  roches  de  diverses  natures  qui  appartiennent  au  terrain 
de  transition  ancien  des  Alpes.  Elles  paroissent  avoir  de 

grands  rapports  de  gîssement  avec  celles  d'Allevard. 
La  branche  des  Alpes,  qui  se  dirige  vers  la  Croatie,  pré- 

sente des  mines  de  fer  importantes,  dans  les  montagnes  de 
V AdtUherg  ̂   à  10  lieues  S.  O.  de  Laybach,  en  Cariiioie. 
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Les  mines  de  fer  que  noiis  venons  d''indiquer  dans  la  partie 
ûes  Alpes  qui  fait  partie  des  Etats  autrichiens,  alimentent  un 

très-grand  nombre  d'usines  de  fer.  On  compte  en  Styrîe  et  en 
Carinthie  plus  de  400  fourneaux  ou  forges  dont  le  produit 

Annuel  est  d'^environ  260,000  quintaux  métriques  de  fer.  Ces 
deux  provinces  sont  célèbres  par  Tacier  qu'elles  produisent , 
«t  par  les  instrumens  d'acier  qu'elles  fabriquent,  tels  que 
faulx,  etc.  La  Carniole  contient  aussi  un  grand  nombre  de 

forges,  et  produit  annuellement  Bo  mille  quintaux  métriques 
de  fer. 

Il  existe  des  mines  de  cuivre  argentifère  analogues  à  celles 

ûu  Tyrol,  à  Schladming  en  Styrie,  à  Kirschdorf  en  Carinthie, 
à  Agordo  dans  le  pays  de  Venise ,  et  à  Zamahor  en  Croatie.  Ces 
dernières  sont  remarquables  parla  grande  irrégularité  des  gîtes 
et  par  la  richesse  du  cuivre  pyriteux  exploité,  qui  produit 

la  pour  100  et  quelquefois  jusqu'à  27  pour  100  de  cuivre. 
On  connoît  en  Carinthie  des  gîtes  d'antimoine  foiblement 
exploités.  Quelques  mines  de  cobalt  connues  en  Styrie,  sont 

aussi  très-peu  actives.  Aux  environs  de  Raibel^  en  Carinthie , 
on  trouve  des  mines  de  calamine  qui  produisent  annuelle- 

ment environ  2,000  quintaux  métriques  de  cette  substance* 
On  en  exploite  aussi  depuis  peu  en  Styrîe. 

Les  calcaires  qui  couvrent  les  pentes  septentrionales  des 
Alpes,  présentent,  comme  ceux  des  départemens  des  Basses  et 

des  Hautes-Alpes,  plusieurs  mines  de  plomb  de  peu  d'impor- 
tance. Ils  renferment  aussi  plusieurs  mines  de  sel  gemme 

célèbres  (Voyez  Sel  gemme  ). 

Les  calcaires  analogues  qui  reposent  sur  les  pentes  des 
Alpes  en  Carinthie  et  dans  les  province^  voisines ,  présentent 

des  mines  de  plomb,  notamment  près  de  TVillach  et  de  Bley' 

herg.  Ces  mines  sont  très-nombreuses ,  et  forment  plus  de  5oo 
arrondissemens  de  concessions.  Elles  livrent  annuellement 

38  a  19,000  quintaux  métriques  de  plomb  trop  pauvre 

en  argent  pour  qu'on  puisse  en  retirer  ce  métal  avec  avan-» 
tage.  Aux  mines  de  Bleyberg,  la  galène  forme  14  couches 

inclinées  de  40  à  5o°  à  l'horizon ,  et  alternant  avec  un  pareil 
nombre  de  couches  calcaires.  Ces  dernières  sont  extrême-» 

ment  remplies  de  coquilles.  Il  n'est  pas  certain  qu'elles  n'ap' 
partiennent  pas  à  un  calcaire  secondaire» 



4"  MIN 
Les  calcaires  qui  couvrent  la  pente  méridionale  des 

Alpes,  contiennent  aussi  quelques  mines  de  plomb  ;  mais  on 

y  remarque  surtout  la  mine  de  mercure  d'Idria,  située  au 
pied  des  Alpes,  à  lo  lieues  N.  O.  de  Trieste;  elle  se  trouve 
dans  un  calcaire  que  tout  conduit  à  rapporter,  ao  plus  ancien 
des  calcaires  secondaires ,  au  zechstein. 

Les  Apennins  qu^on  peut  considérer  comme  une  dépendance 
des  Alpes,  présentent  un  petit  nombre  de  mines  :  à  Chiavary 
et  à  Pignone  on  j  exploite  le  manganèse.  Au  commencement 
du  dix-huitième  siècle,  on  a  exploité  une  mine  de  mercure 

à  Leviglianij  en  Toscane,  On  cite  une  mine  d'antimoine  à 
Pereta  dans  les  maremmes  du  Siénois. 

Avant  de  quitter  ces  contrées  nous  devons  faire  connoitre 

les  mines  de  fer  de  Tile  d'Elbe.  Elles  sont  fameuses  depuis 
plus  de  1 8  siècles  ;  Virgile  les  qualifie  d'inépuisables ,  et  sup- 

pose qu'elles  étoient  ouvertes  avant  Tarrivée  d'Enée  en  Italie. 
Elles  sont  exploitées  à  ciel  ouvert  sur  d'énormes  amas  de  fer 

oligiste,  criblé  de  cavités  qui  sont  tapissées  de  cristaux.  L'ile 
renferme  deux  exploitations,  dites  deHio  et  de  Terra^Nova; 

la  dernière  n'est  en  activité  que  depuis  peu  de  temps.  On  en 
extrait,  année  commune,  i32,ooo  quintaux  métriques  de  mi» 
nerai  qui  sont  fondus  dans  les  usines  de  Toscane,  de  Ligurie, 

de  l'Etat  romain,  du  royaume  de  Naples  et  de  l'ile  de  Corse. 
On  exploite  depuis  quelques  années  une  mine  de  fer  chro- 

maté,  à  La  Carrade^  près  Gassirif  département  du  Var. 

Mines  situées  dans  les  terrains  schisteux  des  bords  du  Rhin 
et  dans  Us  Ardennes, 

Les  terrains  de  transition,  qui  forment,  dans  le  N.  O.  de 
PAlIemagneet  dans  la  Belgique  un  pays  de  collines  assez  étendu, 
renferment  plusieurs  mines  célèbres  de  fer ,  de  zinc,  de  plomb 
et  de  cuivre.  Ces  dernières  se  trouvent  sur  la  rive  droite  du 

Rhin,  dans  les  pays  de  Nassau  et  de  Berg,  à  Daden^  à  Augst- 
hach,  à  Rheinbreitenbachj  et  près  de  Dillenbourg,  Celle  de 
Kheinhreitenbach  a  fourni  autrefois  5oo  quintaux  métriques 
de  cuivre  par  an,  et  celles  des  environs  de  DilUnhourg  en 
livrent  annuellement  environ  8oo.  On  trouve  aussi  quelques 
mines  de  plomb  argentifère  dans  les  mêmes  contrées.  Les  plus 
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remarquables  sont  dans  le  pays  de  Nassau,  celles  deHolzapfel^ 

de  Pfingstmese^  de  Lœwenhourg  et  d^Augstbach,  sur  la  Wiede, 
iet  d'Ehrenthalj  sur  les  bords  du  Rhin,  qui  toutes  ensemble 
produisent  annuellement  6000  quintaux  métriques  de  plomb 

£t  35oo  marcs  d'argent;  et  dans  le  pays  de  Berg  celles  des  en- 
virons de  Siegen  et  de  Dillenbourg.  On  exploite  un  peu  de  co- 

balt aux  environs  de  Siegen,  et  on  cite  quelques  mines  de  même 

oature  dans  le  grand-duché  de  Hesse-Darmstadt  et  dans  le 
ducfié  de  Nassau  Usingen. 

Mais  le  fer  est  la  production  la  plus  importante  des  mines 
de  la  rive  droite  du  Rhin.  On  exploite,  en  un  grand  nombre 
de  points  de  la  Hesse  et  des  pays  de  Nassau,  de  Berg,  de  la 
Marck,  de  Tecklenbourg  et  de  Siegen ,  des  âlons  de  fer  hydraté 

ou  d'hématite  brune ,  des  filons  ou  amas  de  fer  spathique  et 
des  bancs  de  fer  oxidé  rouge.  On  remarque  surtout,  i.°  l'amas 
énorme  de  fer  spathique,  connu  sous  le  nom  de  Stahlberg^ 

exploité  depuis  le  commencement  du  14*  siècle  dans  la  mon- 
tagne de  Martinshardt ,  près  de  Milssen,  où  des  excavations 

imprévoyantes  ont  occasionné,  à  plusieurs  reprises,  desébou- 

lemens  considérables;  2.^  les  belles  et  abondantes  mines  de 
fer  hydraté  et  de  fer  spathique  des  bords  delaLahnetde  la 

Sayn,  et  parmi  celles-ci  la  mine  deBendorf;  3.*  la  mine  de 
Hohenkirchen f  en  Hesse,  où  on  exploite  un  banc  puissant  de 
zninerai  manganésifère,  et  où  les  travaux  sont  asséchés  par 
une  galerie  de  mille  mètres  de  longueur  muraillée  dans  toute 
son  étendue,  etc.  Ces  diverses  mines  alimentent  un  très^ 

grand  nombre  d^usines  à  fer,  célèbres  par  l'acier  qui  en  sort, 
et  parles  objets  de  quincaillerie,  les  faulx,  etc.,  qu'on  y 
fabrique. 

Les  provinces  prussiennes  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  le 
duché  de  Luxembourg  et  les  Pays-Bas,  renferment  aussi  beau* 

coup  d'usines  à  fer,  dont  un  grand  nombre  sont  alimentées ^ 
en  toutou  en  partie,  par  des  minerais  de  fer  hydraté,  quel- 

quefois zincifères  ,  extraits  du  terrain  de  transition  où  ils 

forment  souvent  des  filons,  et  souvent  aussi  des  dépôts  fort 
irréguliers.  Une  partie  sont  exploitées  à  ciel  ouvert,  et  une 
partie  par  travaux  souterrains.  Quelques  unes  de  ces  mine< 

pénètrent  jusqu'à  80  mètres  de  profondeur;  on  y  remarque 
des  galeries  taillées  en  forme  de  voûte ,  et  boisées  avçc  des  cef*- 



484  MIN 

ceaux.  Le  Hundsriichj  VEiffel  et  le  pajs  de  Luxembourg  en 
présentent  un  grand  nombre* 

VEiffel  présentoit  aussi  autrefois  des  mines  de  plomb  im- 
portantes. On  en  voit  encore,  mais  qui  sont  foiblement  ex- 

ploitées, à  Bemcastel  à  8  lieues  au-dessous  de  Trêves  sur  les 
bords  de  la  Moselle.  Celles  de  Trarbachj  situées  deux  lieues 

plus  bas ,  sont  maintenant  complètement  abandonnées.  Il  en 
est  de  même  de  celles  de  Blejyalf,  qui  étoient  ouvertes  sur  des 
£lons  encaissés  dans  le  grauwackenschiefer ,  à  3  lieues 
O.  N.  O.  de  Priim,  non  loin^de  la  ligne  de  séparation  des  eaux 

de  la  Moselle  et  de  la  Meuse,  dans  une  contrée  d^où  l'industrie 

et  Taisance  ont  disparu  depuis  l'abandon  des  mines  qui  les 
avoient  fait  naître. 

Plus  au  nord  on  trouve  un  grand  nombre  de  gîtes  de 

calamine.  Le  plus  considérable  ,  et  celui  qu'on  exploite 

avec  le  plus  d'activité,  est  situé  dans  le  pays  de  Limbôurg 
(royaume  des  Pays-Bas),  et  connu  sous  le  nom  de  la  Grande 
montagne;  il  présente  un  amas  de  40  mètres  de  largeur ,  de  4  à 

5oo  de  longueur  et  d'une  profondeur  inconnue.  Les  premiers 
travaux  entrepris ,  il  y  a  plusieurs  siècles  par  les  Espagnols,  ont 

été  exécutés  à  ciel  ouvert,  et  poussés  jusqu'à  3o  mètres  de  la 
surface.  On  a  été  obligé  de  renoncera  ce  mode  de  travail,  et 

on  a  pénétré  jusqu'à  la  profondeur  de  80  mètres,  au  moyen 
de  travaux  souterrains;  5o  à  60  ouvriers  travaillent  dans  cette 

mine,  et  extraient  annuellement  7  à  8,000  quintaux  métriques 
de  calamine,  ayant  une  valeur  de  70  à  80,000  fr.  Dans  les 

parties  voisines  du  territoire  prussien,  non  loin  d'A.ix-la-Cha- 
pelle,  on  exploite  aussi  de  la  calamine,  avec  les  minerais  de 

plomb  .et  de  fer  auxquels  elle  est  unie,  dans  des  gîtes  que 
M.  Bouesnel  regarde  comme  analogues  au  filon  de  Vedrin , 

dont  nous  allons  parler  ci-après.  L'exploitation  s'opère  au 
moyen  de  petits  puits  ronds,  de  3o  à  40  mètres  de  profon- 

deur ,  qui  souvent  ne  sont  boisés  qu'avec  des  branches  flexibles 
ou  des  espèces  de  cercles  de  tonneaux  :  ces  exploitations 

peuvent  fournir  annuellement  i5  à  20,000  quintaux  métriques 
de  calamine  aux  fabriques  de  laiton  de  Stollberg.  Sur  la  rive 
droite  du  Rhin,  dans  le  comté  de  la  Marck,  plusieurs  petites 
mines  de  zinc  livrent  annuellement  environ  i5oo  quintaux 

métriques  de  calamine  aux  fabriques  de  laiton  d'IserJohn. 
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La  mine  de  plomb  de  Vedrin,  que  nous  venons  de  citer,  se 

trouve  à  quelque  distance  au  N.  de  Namur  :  elle  est  ouverte 

«■ur  un  filon  de  galène  à  peu  près  vertical ,  qui  traverse  du  N. 

au  S»,  un  calcaire  en  couches  presque  verticales,  probable- 
ment analogue  au  calcaire  du  Derbyshire,  Le  filon  a  une  puis- 

sance de  4  à  i5  pieds,  il  est  connu  sur  une  longueur  d'une 
demi-lieue.  La  mine  exploitée  depuis  deux  siècles,  présente 
des  travaux  très-étendus ;  on  y  remarque  une  belle  galerie 

d'écoulement  :  elle  a  produit  annuellement  jusqu'à  9,000  quin- 
taux métriques  de  plomb.  Aujourd'hui  la  mine  de  Vedrin ,  et 

quelques  exploitations  voisines,  ne  donnent  plus  annuelle- 

ment qu'environ  2,000  quintaux  métriques  de  plomb,  et  700 
marcs  d'argent. 

Mines  des  montagnes  calcaires  de  l'Angleterre» 

La  formation  calcaire  immédiatement  inférieure  au  terrain 

houiller  (mountain  limestone)  constitue  presque  à  elle  seule 

plusieurs  contrées  montagneuses  de  l'Angleterre  et  du  pays 
de  Galles,  dans  lesquelles  on  remarque  trois  districts  très-riches 
en  mines  de  plomb. 

Le  premier  de  ces  districts  comprend  les  parties  supérieures 

des  vallées  de  la  Tyne,  de  la  Pf^ear  et  de  la  Tees,  dans  les  comtés 

deCumberland,  deDurham  et  d'York.  Ses  mines  principales 
sont  situées  près  de  la  petite  ville  d'Alslon^Moor^  en  Cumber- 

land.  Les  filons  de  galène,  qui  y  forment  l'objet  des  travaux, 
traversent  des  couches  alternatives  de  calcaire  et  de  grès:  ils 

sont  très-remarquables  en  ce  qu'ils  s'amincissent  et  s'appau- 
vrissent subitement  en  passant  du  calcaire  dans  le  grès,  et 

reprennent  leur  richesse  et  leur  allure  premières  en  passant 

du  grès  dans  le  calcaire.  Les  exploitations  sont  situées  dans  les 

flancs  de  coteaux,  assez  élevés ,  dégarnis  de  bois  et  presque  en- 
tièrement couverts  de  bruyères  marécageuses.  On  se  débar- 

rasse des  eaux  par  des  galeries  d'écoulement,  et  on  fait  traîner 
les  minerais  jusqu'au  jour  par  àes  chevaux.  La  galène  extraite 

de  ces  mines  est  traitée  au  moyen  de  la  houille  et  d'un  peu  de 
tourbe  dans  des  fourneaux  écossois.  Le  plomb  qu'on  en  retire 

est  très-pauvre  en  argent,  et  il  n'y  a  guère  qu'une  seule  usine 
dans  laquelle  on  soit  dans  l'usage  d'extraire  ce  métal  par  la 
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coupellation.  Les  mines  de  ce  district  produisent  annuellement 

272,000  quintaux  métriques  de  plomb  (1).  Il  présente  en  outre 

une  mine  de  cuivre  à  2  lieues  S.  O*  d^Alston-Moor.  Le  mi- 

nerai est  une  pyrite  cuivreuse  qu'on  trouve  accompagnée  de 
galène  dans  un  filon  très-étendu,  et  qui  ne  paroi t  pas  appartenir 
à  la  même  formation  que  les  autres  filons  de  cette  contrée. 

Le  second  district  métallifère  est  situé  dans  la  partie  ̂ pten- 
trionale  du  Derbythircj  et  dans  les  parties  contiguës  des  comtés 
voisins.  Lescontrées,  appelées  Peacfc  et  King5-Fie/d,  sont  les  plus 

riches  en  gites  exploitables.  Les  mines  du  Derbyshire  com- 

mencent à  s'épuiser:  elles  sont  très-nombreuses,  et  en  général 

peu  considérables  ;  la  galène  qu'on  en  retire  est  traitée  à  la 
houille  dans  des  fourneaux  à  réverbère,  on  n'en  extrait  pas 

l'argent.  Elles  fournissent  annuellement  9,000  quintaux  mé* 
triques  de  plomb  ;  on  en  extrait  aussi  une  certaine  quantité 
de  calamiue  et  un  peu  de  minerai  de  cuivre.  On  trouve  un 
filon  de  pyrites  cuivreuses  à  Ecton  en  Staffordshire ,  sur  les 
limites  du  Derbyshire.  Les  filons  du  Derbyshire  sont  devenus 

célèbres  par  les  beaux  minéraux  qu'ils  ont  produits,  et  sur- 
tout par  rinterruption  qu'ils  éprouvent  presque  constamment 

à  la  rencontre  de  la  roche  trapéenne,  appelée  Toadstone,  qui 
se  trouve  intercalée  dans  le  calcaire. 

Le  troisième  district  métallifère  est  situé  dans  le  Flintshire 

et  leDcnbigshire  qui  forment  la  partie  N.  E.  du  pays  de  Galles. 

C'est  le  plus  productif  après  celui  d'Alston-Moor  ;  il  fournit 
annuellement  69,000  quintaux  métriques  de  plomb ,  et  une 
certaine  quantité  de  calamine.  La  galène  y  est  traitée  dans  des 

fourneaux  à  réverbère,  et  donne  un  plomb  très-peu  riche  en 

argent  qu'on  soumet  rarement  à  la  coupellation.  Les  mines  se 
trouvent  en  partie  dans  le  calcaire  métallifère,  et  en  partie  dans 
diverses  roches  plus  anciennes. 

(1)  Cette  craluation  esttirdè,  aassi  bien  que  les  suivantes  «  d'une  note 
de  M.  John  Taylor,  imprimée  dans  la  Description  géologique  de  TAn- 

jgleterre»  par  MM.  Philips  et  ConjLeare.  J^ai  quelques  raisons  de  croire 

'lu'on  a  commis  une  erreur  en  imprimant  cette  note,  et  que  les  nombres 
cités  indiquent  la  quantité  de  galène  produite.  La  quantité  de  plomb 
«eroit  alors  environ  les  deux  tiers  de  celle  énoncée.  La  même  remarque 

«applique  au  produit  des  mines  de  plomb  du  Devonshire  et  de  Strontian. 
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Au  S.E.  de  ce  district  on  voit  encore  des  mines  de  plomb 

dans  le  Shropshire.  Elles  se  trouvent  comme  les  précédentes 
en  partie  dans  le  calcaire  métallifère,  et  en  partie  dans  des 

roches  plus  anciennes.  Elles  livrent  annuellement  au  com- 
merce 7  à  8000  quintaux  métriques  de  plomb. 

On  cite  quelques  mines  de  galène  et  de  calamine  dans  les 

Mendiphills  au  midi  de  Bristol,  mais  il  paroit  qu'elles  sont 
maintenant  abandonnées. 

Outre  les  mines  métalliques  que  nous  venons  de  citer,  la 
formation  du  calcaire  métallifère  présente  en  Angleterre, 
particulièrementdanslescomtésdeNorthumberlandetdeCum- 
berland,  plusieurs  mines  de  combustibles  fossiles  ouvertes  sur 
des  couches  de  houille  que  renferment  des  grès  qui  alternent 
avec  le  calcaire. 

Mines  de  la  Datourie. 

On  donne  le  nom  de  Daourie  à  une  grande  contrée  toute 

montueuse,  qui  s'étend  depuis  le  lac  Baïkal  jusqu'à  l'Océan 
oriental.  Il  n'y  a  peut'étre  aucune  autre  contrée  dans  le  monde 
aussi  riche  en  gîtes  déminerais  de  plomb,  que  la  partie  de  ce 

pays  qui  s'étend  jusqu'à  la  jonction  des  rivières  C^i7ea  et  ̂ rgoun, 
dont  la  réunion  forme  le  fleuve  Amour  j  et  qui  appartient  à 
la  Russie,  Les  mines  qui  ysont  ouvertes  constituent  le  troisième 
arrondissement  démines  de  laSibérie,  appelé  arrondissement 

de  Nertchinsh,  d'après  le  nom  de  sa  capitale,  qui  se  trouvé  à 
plus  de  1800  lieues  à  l'E.  de  Saint-Pétersbourg. 

Le  sol  de  la  partie  métallifère  de  la  Daourie  est  formé  de 
granité,  de  hornschiefer  et  de  schistes  sur  lesquels  repose  un 
calcaire  gris ,  souvent  siliceux  et  argileux ,  qui  contient  un  petit 
nombre  de  fossiles,  et  dans  lequel  se  trouvent  les  filons  de 
plomb.  Les  plaines  de  ce  pays,  qui  sont  souvent  des  déserts 
«aies,  présentent  des  grès  et  des  poudingues  remarquables. 

On  y  voit  aussi  des  roches  huileuses  d'apparence  volcanique. 
Il  paroît  que  le  calcaire  métallifère  est  très-bouleversé,  et 

que  les  filons  de  plomb  sont  sujets  à  beaucoup  d'irrégularités 
qui  en  rendent  l'exploitation  incertaine  et  difficile.Les  mines 
sont  situées  principalement  près  des  bords  de  la  Chilca  et  de 
VArgourij  dans  plusieurs  cantons  assezéloignésles  uns  des  autres, 
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ce  qui  a  forcé  à  bàiir  un  assez  grand  nombre  de  fonderies.  Le 
manque  de  bois  a  gêné  pour  rétablissement  de  quelques 
unes.  Le  minerai  est  de  la  galène  dont  on  trouve  souvent  des 
masses  de  plusieurs  mètres  de  diamètre  ;  elle  a  ordinairement 
pour  gangues  des  minerais  de  fer  et  de  zinc  ,  dont  on  ne  tire 
aucun  parti.  La  galène  elle-même  dont  ces  mines  donnent 
des  quantités  énormes ,  reçoit  un  emploi  bien  différent  de 

celui  qu'elle  recevroit  dans  un  pays  civilisé.  Quoique  le  plomb 
qu'elle  produit  ne  contienne  que  6  à  lo  gros  d'argent  par 
quintal,  c'est  pour  cet  argent  seul  que  les  mines  sont  exploi- 

tées. La  lit  barge  produite  par  la  coupellation  est  rejetée 
comme  inutile;  il  en  existe  prés  des  fonderies,  dit  M.  Patrin, 

des  tas  plus  hauts  que  les  maisons.  On  n'en  réduit  qu'une 
quantité  insignifiante  pour  les  usages  du  pays ,  ou  pour  celui 

des  fonderies  de  l'arrondissement  de  Kolywan.  L'argent  ex- 
trait des  mines  de  la  Daourie  contient  une  très -petite  pro- 

portion d'or.  M.  Patrin  dit  que  leur  produit  annuel  vers  1784 
ëtoit  de  3o  à  35  mille  mares  d'argent.  L'exploitation  de  quel- 

ques unes  des  mines  de  la  Daourie  remonte  à  la  fin  du  dix- 
septième  siècle.  £lleavoit  été  commencée  en  quelques  points 

par  les  Chinois  qui  n'ont  été  entièrement  expulsés  de  ce  pays 
qu'au  commencement  du  siècle  suivant.  Cependant  une  grande 
partie  de  ces  mines  n'a  été  ouverte  que  depuis  1760. 

Outre  les  mines  de  plomb ,  il  existe  en  Daourie  des  mines 

de  cuivre  peu  importantes,  et  on  trouve  dans  diverses  ex- 
ploitations de  cette  contrée  des  pyrites  arsenicales  dont  on 

retire  de  l'oxide  d'arsenic  dans  des  fabriques  établies  à  Jutlack 
et  à  Tchalhutschinshy^ 

A  environ  é^S  lieues  au  sud  de  Nerlchinsk,  on  trouve  la 

montagne  d^Odon^Tchelon ,  célèbre  par  les  diverses  pierres 
gemmes  qu'on  en  a  tirées  :  elle  est  formée  d'un  granité  friable 
dans  lequel  on  trouve  des  boules  plus  dures  qui  renferment 

des  topazes,  et  sont  très-analogues  à  la  roche  de  topazes  de 

Saxe.  Dans  ce  granité  il  existe  plusieurs  filons  remplis  d'une 
argile  ferrugineuse  qui  contient  une  grande  quantité  de  wolf- 

ram, et  beaucoup  d'émeraudes,  d'aigu e-marines,  de  topazes, 
de  cristaux  de  quarz  noirâtres ,  etc.  On  en  a  extrait  beaucoup 

de  ces  pierres  au  moyen  de  quelques  travaux  très-irréguliers. 
La  montagne  de  TouU-Kaltoui ^  située  près  de  la  précédente, 
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offre  des  gîtes  analogues.  La  présence  du  wolfram  avoit  fait 

espérer  qu'on  trouveroit  de  l'élain  dans  ces  montagnes;  mai» 
cette  espérance  n'a  pas  encore  été  réalisée.  On  connoît  dans 
ce  pays  des  gîtes  non  exploités  d'antimoine  sulfuré. 

Sur  quelques  autres  pcLjys  à  mines  moins  connus. 

Il  paroit  qu'il  existe  au  Brésil,  outre  les  lavages  de  sables  qui 
produisent  les  diamans,  les  pierres  précieuses ,  le  platine  et 

presque  tout  l'or  de  ce  pays ,  quelques  mines  d'or,  de  plomb  et 
ide  fer ,  ouvertes  dans  des  terrains  très-anciens;  mais  il  n'y  existe 
aucune  mine  d'argent,  ce  qul^indique  une  grande  différence 
entre  les  gîtes  métallifères  de  ce  pays  et  ceux  de  l'Amérique  espa- 

gnole. Les  mines  de  plomb  se  trouvent  particulièrement  dans  la 

capitainerie  de  Minas-Géraes ,  canton  de  VAbaïté.  Leur  exploi- 
tation a  été  entreprise  depuis  quelques  années.  La  capitainerie 

de  Minas'Géraé's  contient  des  gîtes  extrêmement  abondans  de 
fer  oxidulé  et  de  fer  oligiste  qui  constituent  des  couches  ou 

d'énormes  masses  qui  forment  quelquefois  des  montagnes  en- 
tières, ainsi  que  de  nombreux  filons  d'hématite  et  de  fer  oxidé 

rouge.  On  a  commencé  depuis  peu  à  les  exploiter,  et  an  a  établi 

des  usines  à  fer  à  Gaspar-Suarez,  Il  exi&te  aussi  des  mines  de  fer 
et  des  usines  dans  la  capitainerie  dé  Saint-Paul.  On  connoit 

une  mine  d'antimoine  près  de  Sahara  dans  la  capitainerie  de 
Minas-Géraës. 

En  Afrique ,  les  habitans  des  contrées  voisines  du  cap  de 

Bonne-Espérance  exploitent  et  travaillent  le  cuivre  et  le  fer  ̂  
et  le  Congo  produit  des  quantités  considérables  de  ces  deux 

noiétaux.  On  assure  qu'on  trouve  aussi  beaucoup  de  cuivre  en 
Abyssinie.  Sur  les  rives  du  Sénégal ,  les  Maures  et  les  Pouls 
fabriquent  du  fer  dans  des  forges  ambulantes.  Ils  emploient 

comme  minerai  les  parties  les  plus  riches  d'un  grès  ferrugi- 
neux qui  paroît  être  très-moderne.  Enfin  le  royaume  de 

Maroc  et  la  Barbarie  paroissent  ren  fermer  beaucoup  de  mines 
de  cuivre  et  de  fer^ 

L»es  lies  de  Chypre  et  de  Négrepant  dans  la  Méditerranée 
étoient  célèbres  autrefois  par  leurs  mines  de  cuivre.  Plusieurs 

lies  de  l'Archipel  présentoient  des  mines  d'or  qui  sont  main- 
tenant abandonnées.  Il  en  est  de  même  de  celles  de  la  Macé* 
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doine  et  de  la  Thracé.  Les  montagnes  de  la  5ervîe  et  de.  l'Al- 
banie contiennent  des  mines  de  fer.  On  connoit  des  minés  de 

plomb  en  Servie.  LaNatolie  possède  des  mines  de  cuivre  et 
de  fer  aux  environs  de  Tokat.  On  en  trouve  aussi  en  Arabie  et 

en  Perse  et  dans  les  pays  voisins  du  Caucase,  le  royaume  d'Ime- 
rette  se  distingue  par  ses  mines  de  fer.  La  renommée  des  sabres 
de  Damas  atteste  la  bonté  des  produits  de  quelques  unes  de 

ces  mines.  En  outre  la  Perse  renferme  des  mines  de  plomb  ar* 

gentîfère  à  Kervan,  à  quelques  lieues  d'Ispahan,  et  la  Natolie 
fournit  deTorpiment*. 

On  indique  quelques  mines  de  fer  et  de  cuivre  en  Tartane. 

Le  Thibet  passe  pour  être  riche 'en  mines  d'or  et  d'atgehi. 
La  Chine  produit  une  grande  quantité  de  fer  et  de  mercure, 
et  du  laiton  blanc  renommée  Les  mines  de  cuivre  de  cet 

Empire  se  trouvent  principalement  dans  la  province  de  Yu 
Nan^  et  dans  File  Formose.  Le  Japon  possède  aussi  des  mines 

de  cuivre  dans  les  provinces  de  Kijunaeh  et  de  Surunga,  Il  pa- 

roîtqu^elles  sont  abondantes;  car,  à  une  époque  qui  n^est  pas 
encore  très-éluîgnée,  elles  envoyoîent  leurs  produits  jusqu'en 
Europe.  Il  présente  en  outre  des  mines  de  mercure,  La  Chine 

et  le  Japon  contiennent  encore  des  mines  d'or,  d'argent,  d'é- 
tain,  d'arsenic  sulfuré  rouge,  etc.  On  cite  des  gîtes  volumineux 
d'arsenic  sulfuré  rouge,  dans  la  mine  d'étain  de  Kîan-Fq  en 
Chine.  Mais,  en  Chine  comme  en  Europe,  la  bouille  est  le 

produit  le  plus  important  des  mines.  Ce  combustible  s'ex- 
ploite surtout  aux  environs  de  Pékin,  et  dans  les  parties  sep' 

tentrionales  de  l'Empire. 

Il  existe  des  mines  de  fer  dans  divers  points]  de  l'Empire 
des  Birmans,  et  dans  quelques  parties  des  Indes.  On  tire  de 

quelques  unes  du  fer  spathique  et  du  fer  oxîdulé.  L'acier 
indien,  nommé  ^Voodz,  qui  n'est  connu  que  depuis  quelque 
temps  en  Europe,  y  est  déjà  très-recherché.  Les  îles  de  Ma- 
cassar,  de  Bornéo  etde  Timor  renferment  des  mines  de  cuivrCt 

Quant  à  l'étain  qu'on  tire  de  l'île  de  Banca ,  de  la  presque 
île  de  Malaca ,  de  divers  au  très  points  de  l'Asie  méridionale,  il 
provient  en  entier  du  lavage  des  sables.  H  en  est  sans  doute 

deméme  de  l'or  que  fournissent  les  il  es  Philippines,  Bornéo,  cic. 
Il  paroît  cependant  qu'on  exploite  des  mines  d'or  et  d'argent 
dans  l'île  de  Sumatra. 



MIN  4î. 

SUIVES  DES  TERRAINS  SECaNDAIRRS. 

Les  plus  importantes  de  toutes  les  mines  des  terrains  se^ 

condaires  ,  peut-être  même  de  toutes  les  mines  en  général , 
sont  celles  qui  sont  exploitées  dans  le  plus  ancien  de  ces  ter* 
rains,  dans  le  terrain  houiller. 

Les  îles  Britanniques,  la  France  et  l'Allemagne  présentent 
plusieurs  groupes  de  petites  montagnes  primitives  et  de  tran- 

sition sur  les  flancs,  ou  dans  les  sinuosités  desquelles  il  existe 
des  dépôts  de  houille  ,  dont  les  principaux  sont  devenus  de 

grands  centres  d'industrie.  Glasgow ,  Newcastle ,  Scheffield  ̂  
Birmingham^  Saint- Etienne  doivent  leur  prospérité  et  leur 

rapide  accroissement  à  la  houille  qui  s'exploite  à  leurs  portes 
en  quantités  énormes.  Le  pajys  de  Galles  ̂   la  Belgique  ̂   la  Si- 
lésie  et  lapar^ie  adjacente  de  la  Galicie  doivent  également  à  leurs 
importantes  houillères  une  grande  partie  de  leur  activité,  de 

leur  richesse  et  de  leur  population.  D'autres  terrains  houillers  , 
moins  riches  ou  exploités  sur  une  moins  grande  échelle,  ont 

procuré  à  leurs  habitans  des  avantages  moins  signalés ,  mais 

cependant  encore  très-considérables;  tels  sont  dans  la  Grande- 
Bretagne,  leDerhyshire,  le  Cheshire  eileLancashire^  le  Shropshirej 
le  Warmekshire ,  les  environs  de  Bristol  j  etc.,  quelques  parties 

de  l'Irlande;  en  France,  Litry  (département  du  Calvados), 
Comanterie  (  département  de  l'Allier),  Sairit-Georges-Chatelaison 
(département  de  Mayenne  et  Loire),  Aubin  (département  du 
Lot),  Alais  (  département  du  Gard  ),  le  Creusot  (  département  de 

Saône  et  Loire),  Ronchamps  (département  de  la  Haute- 
Saône)  ;  dans  les  provinces  prussiennes  de  la  rive  gauche  du 
Rhin,  les  environs Jd eSarrcèrucfc;  plusieurs  points  du  Nord  des 

pays  de  Berg  et  de  Lamarch,  du  Mansfeld^  de  la  Saxe  y  de  la 

Hongrie,  de  V Espagne j  d.u  Portugal ,  des  Etats-Unis  ^  etc. 

Je  n'entrerai  pas  dans  de  plus  grands  détails  sur  les  mines 

de  houille ,  pour  ne  pas  répéter  ce  qui  a  été  exposé  à  l'article 
Houille,  où  les  principales  mines  de  ce  combustible  ont  été 

citées  avec  l'indication  de  leurs  produits. 
La  nature  a  déposé  à  côté  de  la  houille  un  minerai  dont  la 

valeur  intrinsèque  est  très-petite,  mais  que  son  abondance 

rend  extrêmement  précieux  dans  le  voisinage  d'un  combus- 
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tible  abondant ,  c'est  le  fer  carbonate  des  houillères.  On  Tes- 
trait  en  quantités  énormes  des  terrains  houillers,  de  VEcosse, 

du  Yorhshire,  du  Staffordskire,  du  Shropshire  et  du  pays  de  GalUs, 

On  en  retire  aussi  beaucoup  de  celui  ûelsiSilésie ,  et  tout  fait  es- 

pérer qu'il  s*en  ouvrira  des  mi  nés  abondantes  prés  des  houillères 
de  France.  Les  usines  à  fer  d'Angleterre  qui  sont  alimentées  à 
peu  près  uniquement  par  le  fer  carbonate  des  houillères ,  et 
la  houille,  livrent  annuellement  à  la  consommation  plus  de 

2,600,000  quintaux  métriques  de  fonte  moulée  et  de  fer  en 

barres  dont  la  valeur  est  de  100  millions  de  francs,  c'est-àrdire 
presque  égale  à  la  moitié  du  produit  de  toutes  les  mines  de 

l'Amérique  espagnole.  Cette  quantité  de  produits  est  à  peu 
prés  le  double  de  celle  que  livrent  toutes  les  forges  de  France. 

L'argile  schisteuse  du  terrain  houiller  contient  quelquefois 
une  très-grande  quantité  de  petits  points  pyriteux  qui ,  en  se 

décomposant  par  l'action  de  l'air  et  de  la  chaleur,  produisent 
du  sulfate  de  fer  et  du  sulfate  d'alumine,  et  même  de  l'alun 

qu'on  en  extrait  par  la  lexiviation.  (  Voyez  Sulfatb  db  fer  et 
Alun.  ) 

Les  mines  de  plomb  de  Bleyberg  et  de  Gemiind^  près  d'Aix- 
la-Chapelle  ̂   sont  exploitées  dans  un  grés  que  beaucoup  de  géo- 

logues rapportent  au  grès  rouge.  Le  minerai  consiste  principa- 
lement en  rognons  de  galène ,  disséminés  dans  cette  roche. 

Il  est  très-abondant  et  d'une  exploitation  très-facile.  Ces  mines 
produisent  annuellement  7  à  8,000  quintaux  métriques  de 

plomb,  qui  ne  contient  pas  d'argent  en  proportion  suffisante 
pour  qu'on  l'en  retire  avec  avantage ,  et  20,000  quintaux  mé- 

triques de  minerai  préparé  comme  alquifoux. 

Nous  avons  dit  que  c'est  dans  un  grès  fort  analogue  au  grès 
rouge  qu'on  exploite  à  Chessy  le  cuivre  carbonate  bleu,  et  le 
cuivre  oxidulé. 

C'est  encore  dans  un  grès  très-peu  différent  que  se  trouvent 
les  mines  de  manganèse  exploitées  à  ciel  ouvert  près  d^ExeUr 
en  Angleterre. 

Le  terrain  calcaire  qui  recouvre  le  terrain  houiller  et  le 

grès  rouge,  et  que  les  géologues  désignent  sous  le  nom  de 
zechstein^  de  calcaire  magnésien  et  de  calcaire  alpin  ̂   contient 
difierens  dépôts  de  minerais  métalliques;  le  plus  célèbre  est  le 
schiste  cuivreux  du  Mansfeldj  couche  de  schiste  calcaire  dft 



quelques  pouces  à  deux  pieds  d'épaisseur,  qui  contient  des  py* 
rites  de  cuivre  en  assez  grande  quantité  pour  donner  deux  cen- 

tièmes du  poids  du  minerai  de  cuivre  argentifère.  Cette  couche 

mince  se  montre  dans  le  nord  de  l'Allemagne  snr  une  longueur 
de  80  lieues  des  bords  de  FElbe,  aux  rives  du  Rhin.  Malgré  sa 

foible  puissance  et  le  peu  de  richesse  du  minerai  qu'elle  donne , 
des  mineurs  habiles  ont  trouvé  moyen  d'y  rétablir  en  di- 
rers  points  un  grand  nombre  d'exploitations  importantes  , 
dont  les  plus   considérables  se  trouvent   dans  le  pays   de 
Mansfeld,  notamment  près  de  KotUnbuTg;  elles  produisent 
annuellement  30,000  quintaux  de  cuivre,  et  20,000  marcs 

d'argent.  On  doit  citer  aussi  celles  de  la  Hesse  ,  situées  près 
de  Frankenbergj  deBieher  et  de  RiegeUdorf.  Dans  ces  dernières 

le  schiste  cuivreux  et  les  couches  qui  l'accompagnent  sont 
traversés  par  des  filons  de  cobalt  qu'on  exploite  par  le  même 
système  de  travaux  souterrains  que  le  schiste.   Ces  travaux 

sont  considérables  :  ils  s'étendent ,  suivant  la  direction  de  la 

couche  ,aur  une  longueur  de  8000  mètres ,  et  s'enfoncent  jus- 
qu'à une  très-grande  profondeur.  On  y  remarque  trois  galeries 

d'écoulement,  dont  deux  versent  leurs  eaux  dans  la  Fulde, 
et  la  troisième  dans  la  Verra.  L'une  d'elles  se  trouve  à  18 
mètres  au-dessous  du  point  le  plus  élevé  des  travaux.  Ces  mines 

étoient  en  activité  dès  iSSo.  On  en  cite  d'analogues  près  de 
Saalftlà  en  Saxe. 

Il  paroit  qu'on  djoit  rapporter  à  la  même  formation  le 
calcaire  qui  contient  la  mine  de  fer  spathique  de  SehmaU' 
kaden  au  pied  occidental  du  Thuringenpald ,  où  on  exploite 
depuis  un  temps  immémorial  une  masse  considérable  de  ce 

minerai  connue  sous  le  nom  de  Sthalberg,  L'exploitation 
qui  s'exécute  de  la  manière  la  plus  irrégulière ,  a  produit  des 
excavations  énormes  qui  ont  donné  lieu  à  de  fâcheux  ébou- 
lemens.  Il  en  sort  annuellement  45  mille  quintaux  métriques 

de  minerai  qui  alimentent  un  grand  nombre  d'usines  où  on 
fabrique  beaucoup  de  fer  et  d'acier* 

A  Tarnoçpitz^  à  14  lieues  S.  £.  d'Oppeln  en  Silésie,  le  seeb- 
stein  contient  dans  quelques  unes  de  ses  couches  des  quan- 

tités considérables  de  galène  et  de  calamine ,  et  on  y  a  ou* 
vert  des  mines  qui  donnent  annuellement  6  4  7,000  quintaux 

métriques  de  plomb,  1000  a  xi.o»  n^rcs  d'argent  et  baaiM* 
3lr  2^ 
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•Onp  Ae  CÀkmîne.  On  cite  des  mines  de  plomb  argentifèrt 
m  Olhuteh  et  JtMHymo  en  Galicie,  à  environ  6  lieues  N*  £.  de 
Ctacovie,  et  1$  lieues  E.  N.  £.  de  Tamomtz.  Leur  position 

ftêttib'le  indiquer  qu^elIes  appartiennent  à  la  même  formation. 
Il  n'est  pas  certain  que  celles  de  Willach  et  de  BUyhtrg  en 
CiBrinthie  ne  s'y  rapportent  pas  également. 

Oh  a  découvert  dernièrement  prés  de  Confolens  dans  le  dé- 
parlement de  la  Charente,  dans  un  calcaire  secondaire,  des 

iKouehes  calcaires,  et  surtout  des  couches  subordonnées  de 

I|uar2 ,  qui  contiennent  des  quantités  considérables  de  galène* 
On  connoft  aussi  à  Figeac,  dans  le  département  du  Lot  , 
€eê  dépôts  de  galène,  de  blende  et  de  calamine  dans  un  cal- 
eaire  secondaire.  A  La  Voulte ,  5iir  les  bords  du  Rhône,  on 
mploitedans  les  assises  inférieures  des  calcaires  qui  constituent 
MM  grande  partie  du  département  de  PArdèche  une  couche 
puissante  de  minerai  de  fer. 

C^àtdansle  zechstein  ou  dans  des  grès  et  des  roches  tra- 
péennes  presque  du  même  âge  que  sont  exploités  les  quatre 

grands  dépôts  de  mercure  sulfuré  à'îdria^  du  Palatinatj  d'Al- 
maden  et  de  Huancavelica,  (Voyez  Mercure.) 

Les  terrains  qui  séparent  le  zechstein  du  calcaire  à  grjrphites 
ou  Lias  {Bunter^Sandstein ,  Muschelhalh  et  Quadersandstein  en 
Allemagne;  Nciv  Red  Sandstone  et  R«d  Mari  en  Angleterre) 

n'offrent  guère  d'autres  mines  importantes  que  celles  de  sel 
gemme.  Cette  substance  nécessaire  à  la. vie,  trouvant  un  dé- 

bouché partout  où  il  existe  des  hommes,  est  exploitée  non 

seulement  au  centre  de  l'Europe,  dans  le  Cheshire^  à  Vie  y  à 
ff^ieliczhaeiBochnia^  dansle pajs de Saltzbourg .  etc., mais  encore 
en  un  grand  nombre  de  points  des  deux  continens.  (  Voyez  Sbl 
CBMME.)  On  ne  doit  cependant  pas  oublier  les  mines  de  com- 

bustibles fossiles  ouvertes  dans  le  Quadersandstein,  On  en 

¥oît  plusieurs,  dans  le  pays  de  Buckeburg,  non  loin  d'Os- 
nabriiick,  en  Westphalie,  à  Test  de  SpiteUtein,  dans  le  pays 

de  Coburg,  et  eh  quelques  points  du  S.  O.  de  l'Allemagne; 
peut-être  enfin,  doit-on  rapporter  à  la  même  formation  oo 
bien  à  la  partie  supérieure  du  Muschelkalk  les  mines  de  lignite, 
-focploitéeï  à  Mùrliange ,  département  de  la  Meurthe,  et  en 
qiielques  points  du  département  de  la  Moselle. 

Le  lÀa$  ou  calcaire  àgryphites  contient  des  lignites  souvent 
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très-pyrlteiix  qu'on  exploite  en  quelques  points  ̂   et  particu- 
lièrement à  PyUhy  et  Grishorough  dans  le  Yûrkshire ,  pour  ed 

retirer  du  sulfate  de  fer  et  de  l'alun. 
Le  calcaire  oolitique  contient  des  couches  de  minerai  de  fer, 

qui  sont  exploitées   en   quelques  points  de  la  France.  Dans 
presque  toutes  les  contrées  dont  cette  formation  constitue  le 
sol,  on  exploite  un  grand  nombre  de  gttes  de  minerais  de  fer, 

déposés  dans  des    cavités  assez  irréguyéres^,   et  souvent  très* 
profondes  du  calcaire.  On  en  voit  des  exemples  célèbres  & 

Kope  et  k  Chetenois,  près  Belfort  (Haut-Rhin),  en  plusieurs 
points  du  département  de  la  Haute*Sa6ne;  à  Poisson  (Haute-* 
l^larne),  à  Aumetzet  a  SairU^Fancré  {Moselle ^  en  divers  potntsf 

du  duché  de  Luxembourg  et  du  royaume  des  Pays-^Bas,  ete. 
Les  gîtes  de  cette  nature  sont  beaucoup  trop  nombreuii:  pôai^ 
que  nous  puissions  les  citer  tous  dans  cet  article.  On  les  a 

souvent  qualifiés  de  dépôts  d'alluvion;  mais  il  paroîtque  cette 
dénomination  n'est  pas  entièrement  exacte. 

Les  assises  les  plus  anciennes  des  grès  et  sables  inférieurs  à 

la  craie  (ironr-sand)  sont  souvent  très-fortement  imprégnées 

d'oxidede  fer,  et  quelquefois  au  point  de  devenir  exploitables. 
Les  premières  assises  de  la  craie  contiennent  des  pyrites 

dé  fer,  qui  sont  devenues  Tobjet  d'une  exploitation  impor« 
tante  à  Vissant,  sur  le  rivage  méridional  du  Pas-de-Calais,  oh 
on  les  convertit  en  sulfate  de  fer.  Les  vagues  les  arrachent 
de  leur  gîte ,  et  les  coulent  sur  le  rivage  où  on  les  ramasse; 

Si  la  craie  est  pauvre  en  substances  utiles,  il  n'en  est  pas 
de  même  de  Targile  plastique  ;  elle  contient  des  mines  im- 

portantes. On  y  exploite  de  nombreuses  couches  de  lignite  ', 
soit  comme  combustible  ,  soit  comme  terre  vitriolique.  ïi 
seroit  superflu  de  citer  ici  les  mines  de  lignite.  On  en  voit 
sur  presque  tous  lesgites  connus  de  ce  combustible,  qui  ont 
été  énumérés  avec  le  plus  grand  soin  dans  Tarticle  qui  lui  est 

consacré.  C'est  des  gites  de  iignites  queyient  l'ambre  jaune  ou 
sucoin.  (Voyez  Lignite,  Alun,  Sulfates,  SucciN.) 

Les  autres  terrains  tertiaires  ne  présentent  guère  que  quel* 
qiles  mines  de  Fer  et  de  Bitume.  (Voyez  ces  mots.) 

Divers  terrains  secondaires  ou  tertiaires  contiennent  des 
dépôts  de  soufre  qui  sont  exploités  dans  diverses  contrées. 
(Voyez  Soufre.) 
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Les  terrains  d*origine  décidément  volcanique  présentent  peu 
d'exploitations;  on  n'j  cite  que  quelques  mines  deSonran,  d'A- 
ivv  et  d'OpAtEs.  (Voyez  ces  mots.) 

MINES   DES  TERRAINS   MEDBLES  DITS  d'aLLDVION* 

Ces  terrains  contiennent  des  mines  très-importantes,  puis- 

que c'est  d'eux  qu'on  extrait  tous  les  diamans  et  presque  toutes 
les  pierres  précieuses ,  le  platine  et  la  plus  grande  partie  de 

l'or,  enfin  une  partie  considérable  de  Fétain  et  du  fer.  Les 
minesdediamaos  se  trouvent  à  peu  près  uniquement  au  Brésil 

et  dansles  royaumes  de  Goloonde  et  de  Visapour^  aux  Indes  orien« 
taies  :  elles  ont  été  décrites ,  ainsi  que  les  mines  des  autres 
pierres  précieuses,  dans  les  articles  consacrés  à  ces  divers 

minéraux.  On  trouvera  aussi,  àrarticle  Oa,  l'indication  des 

divers  points  du  globe  ou  l'on  retire  ce  métal  par  lavage  des 
sables  qui  le  contiennent.  Nous  nous  bornerons  à  rappeler  gue 
les  principaux  sont  :  les  côtes  occidentales  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  du  Chili  et  de  la  province  deSonora,  dans  le  nord 

du  Mexique;  la  haute  vallée  du  fleuve  des  Âmasones:  les  capi- 

taineries de  Minas-Géraè's ,  de  Saint-Paul  et  de  Rio^anéiro , 
au  Brésil;  plusieurs  parties  des  côtes  et  de  l'intérieur  de  l'A- 

frique ;  l'ile  de  Madagascar  ;  l'Ile  de  Ceilan  ;  les  îles  Laquedive^, 
de  la  Sonde ,  Philippines  et  quelques  autres  fies  et  côtes  du  S.  £> 

de  l'Asie;  enfin  les  sables  d'un  grand  nombre  de  rivières  de 
toutes  les  parties  du  monde.  Le  platine  se  trouve  avec  l'or, 
à  la  Nouvelle-Grenade  et  au  Brésil;  l'étain  est  extrait  des  sables 
du  CprnouailleSy  de  la  Saxe ,  de  quelques  points   des  Cor- 

diliéres  de  l'Amérique  espagnole  que  nous  avons  cités  plus 
haut,  et  surtout  de  ceux  de  l'Ile  de  Banca,  de  la  presqu'île 
de  Malaca,  des  royaumes  de  Pégo  et  de  Siam ,  de  l'ile  de  Ceil^n 

et  de  quelques  autres  points  de  l'Asie  méridionale.  Quant 
aux  mines  de  fer    d'alluvion ,   elles  sont   tellement  nom- 

breuses, qu'on  ne  doit  pas  s'attendre  à  en  trouver  une  énumé- 
ration  complète  dans  ce  Dictionnaire.  Un  grand  nombre  ont 

été  citées  à  l'article  Fer  ;  nous  nous  bornerons  ici  à  rappeler 
qu'elles  sont  principalement  situées  en  France ,  en  Allemagne, 
dans  la Dalécarlie ,  dans  le  voisinage  des  monts  Oural,  et  aux 
Etats-Unis. 
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.  Oest  aussi  à  cette  classe  de  terrains  que  doit  se  rapporter  la 

tourbe.  On  indiquera  au  mot  Tourbe  les  lieux  où  elle  s'exploite^ 
ainsi  que  la  manière  dont  se  fait  cette  exploitation. 

Avant  de  finir  la  partie  statistique  de  cet  article,  nous  ferons 
remarquer  que  la  distribution  des  mines  sur  la  surface  du 

globe  n'est  pas  uniquement  déterminée  par  la  position  des 
gîtes  de  minerais  qui  pour  la  plupart  ne  peuvent  devenir  pro<- 

fitables  qo^à  une  population  déjà  nombreuse,  industrieuse  et 
riche.  La  mer  qui  reçoit  les  eaux  de  la  Seine ,  de  la  Ta« 
taise  et  du  Rhin,  est  devenue,  depuis  près  de  deux  siècles, 

le  centre  du  commerce  de  l'Europe,  et  peut  passer  pour  celui 
du  monde  civilisé.  Les  diverses  mines  qui  appartiennent  aux^ 

-peuples  placés  dans  la  dépendance  commerciale  de  l'Europe 
jont  disposées  autour  de  ce  centre  avec  une  sorte  de  symétrie 

qui  montre  qu'une  civilisation  avancée  peutseulç  fournir,  à  la 
plupart  des  mines,  des  moyens  et  des  débouchés  suffisans.  On  va 
chercher  à  plusieurs  milliers  de  lieues  les  diamans,  les  pierre» 

précieuses,  l'or,  le  platine,  l'argent,  et  même  le  cuivre  etl'étain  ; 
mais  c'est  presque  uniquement  dans  quelques  points  des  parties 
les  plus  civilisées  de  l'Europe  qu'on  exploite  les  substances 
dont  la  valeur  intrinsèque  est  peu  considérable.  L'exploitation 
de  ces  substances  a,  à  son  tour,  puissamment  contribué  au 

développement  de  l'industrie  européenne ,  et  produit  à  l'Eu^ 
ropeplus  de  richesse^  que  l'or  et  Les  pierreries  n'en  ont  jamais 
procuré  à  aucun  pays. 

PARTIE  SCIENTIFIQUE. 

L'utilité  des  mines  ne  se  borne  pas  uniquement  à  extraire 
du  sein  de  la  terre  des  substances  utiles.  Semblables  en  cela  à 

la  navigation ,  elles  ont  contribué  à  faire  naître  et  à  étendre 
les  sciences  qui  leur  servent  de  guides,  et  ces  sciences,  loin 

de  s'arrêter  aux  résultats  pratiques  qu'on  avoit  d'abord  en 
vue,  ont  agrandi  le  domaine  de  l'esprit  humain,  auquel  elle| 
ont  dévoilé  plusieurs  des  points  les  plus  importans  de  la  co,nsr 

litution  et  de  la  marche  de  l'univers*  C'est  dans  les  laines  que 
la  minéralogie  et  la  géologie  ont  pris  naissance.  Les  noms  scien-r 
tifiques  de  beaucoup  de  minéraux ,  de  roches  et  de  masses  mi  - 
fiérales,  sont  empruntés  au  langage  des  mineMrs  allçmands^ 



ff^emer  étoit  mineur,  et  profeasoit  dans  une  Ecole  des  mines; 

c'est  à  des  mineurs  que  Dolomieu  et  Hawy  ont  fait  leurs  saranict 
leçons. 

Une  grande  partie  des  minéraux  qu'on  voit  dans  les  collée- 
tionssont  tirés  des  mines,  et  si  les  filons  métallifères  n'éloient 
pas  exploités,  plusieurs  des  eispéces  minérales  les  plus  répan- 
dues ,  et  un  nombre  beaucoup  plus  grand  de  sous-espèces  et  de 
variétés,  seroient  ou  extrêmement  rares,  ou  très-imparfaite- 
•ment  connues. 

Beaucoup  de  lieux  et  de  pays,  devenus  célèbres  parmi  les 
minéralogistes,  par  le  grand  nombre  ou  la  beauté  des  miné« 

raux  qu'ils  leur  ont  fournis,  doivent  uniquement  cette  célébrité 
aux  mines  qui  y  sont  exploitées.  Tels  sont  le  Cornouailles ^  le 

Derbj'shirej  Alston-Moor,  Sainle-Marie'aux'Mines  ^  la  SouabCf 
laSaxe  y  le  Hartz,  Arendal,  l'iled'lJtoëj  les  monts  Oural,  les  monis 
Allai,  la  Daourie,  etc.  etc.  On  ne  doit  pas  oublier  cependant 

qu'il  y  a  des  exemples  célèbres  du  contraire,  te  3  que  le  Saint- 
Gothard,  la  Somma,  et  un  grand  nombre  de  gissemens  de  roches 
volcaniques  ou  trapéennes,  etc. 

Nous  devons  encore  aux  travaux  des  mines  un  grand  nombre 

de  débris  fossiles  d'êtres  organisés,  particulièrement  de  végé- 
taux et  de  poissons. 

C'estprincipalement  par  l'exploitation  des  mines  et  quelque* 
fois  même  par  le  résultat  des  travaux  métallurgiques  que  nous 
connoissons  la  concomitance  habituelle  de  certaines  subs- 

tances qui  sont  analogues  Tune  à  l'autre  par  une  certaine  classe 
de  leurs  propriétés  physiques  et  chimiques,  telles,  par  exemple, 

que  le  wolfram  et  l'étain  oxidé,  le  plomb  et  l'argent,  etc.; 
genre  d'observation  si  utile  pour  mettre  sur  la  voie  des  gisse- 

mens de  celles  de  ces  substances  qui  ont  de  la  valeur ,  et  qui 

servira  peut-être  un  jour  à  faire  deviner  le  mode  de  dépôt  des 
unes  et  des  autres,  en  indiquant  quelles  sont  celles  de  leurs 
propriétés  qui  ont  dû.  être  mises  en  jeu  dans  cette  opération  de 
la  nature. 

Ce  sont  les  mineurs  qui  ont  ucouvert  les  lois  de  la  dispo- 
sition dès  substances  minérales  qui  constituent  les  masses  des 

filons,  lois  qui  ont  conduit  à  des  conséquences  si  remarqua'bles 
sur  la  manière  dont  ces  masses  ont  pu  se  former. 

Les  filons,  avant  d'être  remplis  des  substances  que  le  mineur 
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▼a  y  chercher,  ont  été  des  fentes  qui,  pénétrant  Técorce  du 

globe  jusqu'à  une  profondeur  dont  la  limite  nous  est  incon«- 
nue ,  ont  établi  une  communication  entre  des  masses  placées  k 

une  grande  distance  perpendiculaire.  L'étude  des  matières  qui 
sont  venues  remplir  ces  fentes,  ne  peut  manquer  de  jeter  quel- 

ques lumières  sur  Tétat  physique  dans  lequelsetrouvoient alors 

et  les  masses  qu'elles  traversent,  et  celles  4^ds  lesquelles  elles 
se  terminent  :  cette  étude  ne  peut  se  faire  que  dans  lesmines^ 

Les  exploitations  de  mines  sontencore  très-utiles  à  la  sci  en  c^i 
en  constatant  la  forme  àes  dépôts  su  r  lesquels  elles  sont  ouvertes. 
Ce  sont  elles  qui  ont  fait  connoitre  la  forme  générale  def 
filons,  les  lois  de  leur  parallélisme,  de  leurs  intersectiapt> 
de  leurs  rejets,  etc.  Les  travaux  des  mines  ont  pu  seuls  petr 

mettre  d'observerles  phénomènes  remarquables  que  présentent 
les  couches  de  houille  dans  leur  étendue,  leur  uniformité, 

leurs  failles,  leurs  plis,  etc.  Maïs  ce  n'est  guère  que  sur  )çs 

plans  fidèles  qu'on  tiegt  des  exploitations  à  mesure  qu'elles 
avancent,  qu'on  peut  suivre  ces  phénomènes  dans  leur  en» 
semble.  Dans  la  plupart  des  mines,  les  seuls  espaces  al^ordablcA, 

sont  des  puits,  des  galeries  et  des  tailles  peu  étendues.  11  n'y  ft 
qu'un  petit  nombre  d'exploitations,  telles  que  celles  de  ss^ 
gemme,  certaines  mines  de  houille,  et  un  petit  nombre  de 
mines  ouvertes  sur  des  couches,. amas  ou  filons  métalliques,  qui 
présentent  des  exemples  du  contraire. 

Si  la  forme  des  excavations  des  mines  qui  sont,  pour  la  plu* 

part,  de  longs  canaux ,  l'impureté  de  l'air  qui  les  remplit,  la 
boue  qui  en  couvre  les  parois ,  les  boisages  et  les  décombres 

qui  les  masquent,  gênent  l'observateur,  et  restreignent  beau- 
coup ses  recherches  ,  il  suffît  qu'elles  lui  ouvrent  nn  c^emifi 

dans  l'intérieur  de  notre  globe,  pour  qu'elles  lui  ofifrent  u^ 
.théâtre  précieux  d^observations.  C'est  Là  qu'il  peut  observe^ 
la  quantité,  la  température  et  le  degré  variable  de  pureté  des 
eaux  qui  circulent  dans  diverses  directions  dans  les  fissures 

du  terrain.  C'est  là  surtout  qu'il  peut  mesurer  la  température 
propre  des  roches,  à  diverses  distances  de  la  surface  liu  sçijU 

Ce  dernier  genre  d'observations  a  commencé  à  fixer  l'at- 
tention des  physiciens  dans  la  dernière  moitié  du  18'  siècle. 

Gueltard  et  De  Luc  publièrent  quelques  températures  prises , 

parle  premier,  dans  les  mines  de  r^ieiiczfca,  et  par  le  second, 

\ 
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émnê  ccOesdn  HûHz;  mais  il  ne  paroit  pas  qoUs  aient  mis  dam 

levrs  obtenrations  la  précision  conTmable.  Gemsamme ,  dircc- 

iemr  des  mises  de  Girownagmr ,  fit  connoitre  que  la  tempera- 

tore  j  angmente  rapidement  à  mesure  qn'on  s*éloi^e  de  la 
JorfiKe*  Samssmre  diifgea  sonrent  son  attention  sor  la  tempe- 
ratnre  propre  à  llntérienr  des  montages  ;  dans  nn  de  ses 
TOjages  il  obserra ,  arec  la  précision  qni  le  raractérise,  celle 

de  diren  piiints  d'un  puits  des  trarauz  souterrains  de  DScr ,  et 
remarqua  une  augmentation  analo^e. 
MmdeHmmkoldt^  dont  le  nom  se  rattaelie  à  tontes  les  ques- 

tions importantes  que  pr^ente  Thistoire  de  notre  globe,  fit, 
dfa  1791 9  de  ecmcert  arec  M.  Preislekenj  un  grand  nombre 

d'obsenrations  sur  la  température  des  mines  de  Freyhrrg; 
quelques  années  plus  tard  il  les  renourela  dans  les  mines  da 
FUhidgeMrge  dont  il  étoit  directeur,  mais  on  doit  surtout 

citer  celles  qu'il  fit  pendant  son  voyage  en  Amérique,  qui  loi 
fournil  Foecasion  de  Tisiter  un  très-grand  nombre  de  mines 
aouTcnt  très^rofondes,  situées  à  des  latitudes  direrscs  ettrcs- 

différentes  de  celles  des  mines  de  l'Europe,  et  oarertes  dans 
des  masses  de  terrain  dont  la  surlace  se  troure  à  des  bautenrs 

trés-Tariables,  et  le  plus  souvent  très-grandes ,  au-dessus  de 
rOcéan. 

M.  tTAuhuîsson  a  lait  aussi  avec  un  soin  particulier  un  grand 

nombre  d'observations  sur  la  température  des  mines,  partîcn- 
lièrement  en  1802 ,  sur  celle  des  mines  de  Frejrhergy  et  quelques 
années  plus  tard ,  sur  celle  des  mines  de  PouUaoaen, 

En  i8o5,  après  la  publication  des  expériences  de  M.  d'Au- 
buisson,  le  directeur-général  des  mines  de  Saxe  fit  placer  des 
thermomètres,  à  poste  fixe,  dans  la  mine  de  Beschertgliichk  Frej- 

i^erg,  etdanscelle  à^AlUHoffnung  Goltesj  k  deux  lieues  au  nord 
de  cette  ville.  Ces  thermomètres  étoîent  dans  des  niches  prati- 

quées à  cet  effet  dans  la  roche  et  derrière  des  vitres  ;  observés  trois 

fois  le  jour,  durant  l'espace  de  deux  ans,  ils  ont  toujours  mar- 
qué le  même  degrésans  la  moindre  variation.  La  température 

mojrenne  de  la  surface  paroît  être  de  7  à  8**  centigrades. 

ABeschertglUchj  on  a  trouvé  : 

i  180"    11%  3  centigr. 
s6o       •   i5,  o 
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AAUeHoffnung  GoUes: 

k     73*       9*,  o  ccQtîc^r. 
170       •   •••••   •      la,  8 

270       ••   «••«    i5,  o 

33o     .'.   •     18,7 

M.  Robert  BaldsL  mesuré  j  ily  apeu  d^années,  les  températures 
des  nombreuses  mines  de  houille  du  nord  de  TAngleterre. 

Mais  il  n'est  aucun  pays  dans  lequel  on  ait  autant  multiplié 
les  observations  de  ce  genre,  qu'on  l'a  fait  depuis  181 5  enCor-> 
nouailles  :  ces  dernières  observations  sont  dues  à  différentes 

personnes,  et  particulièrement  à  M.  Fox,  qui  les  a  recueillies 
et  publiées* 

Nous  ne  pouvons,  dans  un  article  tel  que  celui-ci,  rappor- 

ter toutes  les  observations  que  nous  venons  d'indiquer;  nous 
nous  bornerons  à  dire  que,  quoique  faites  par  des  personnes  et 
à  des  époques  différentes,  suivant  des  méthodes  diverses,  et 

dans  les  circonstances  les  plus  dissemblables ,  elles  s'accordent  à 
indiquer  que  la  température  des  mines  augmente  avec  leur 

profondeur;  cette  augmentation  est  généralement  d'un  degré 
centigradepour3oà5ométresdeprofondeur,maîselleneparoît 

pas  être  la  même  dans  toutes  les  mines,  même  dans  celles  d'une 
même  contrée.  M.  Fox  a  en  outre  observé  que  le  thermomètre 
■enfoncé  dans  les  filons  métalliques  du  Cornouailles ,  indiquoit 

généralement  une  température  de  1  à  2%  5  centigrades  supé- 

rieure à  celle  qu'on  obtenait  quand  le  thermomètre  étoît 
plongé  dans  un  trou  creusé  dans  une  roche,  et  particulière- 

ment dans  le  granité.  Les  filons  d'étain  sont  ordinairement  un 
peu  plus  froids  que  les  filons  de  cuivre. 

On  a  soutenu,  on  soutient  même  encore  que  les  températures 

élevées  qu'on  a  observées  dans  les  mines,  ne  sauroient  être  regar- 
dées comme  propres  aux  roches  ou  aux  filons,  dans  lesquels  elles 

sont  ouvertes ,  mais  doivent  être  attribuées  à  des  causes  acci- 

dentelles, telles  qu'une  action  chimique  exercée  par  l'air  ou 
l'eau  sur  certains  minéraux,  par  exemple  les  pyrites,  la  cha- 

leur dégagée  par  les  ouvriers,  par  les  lumières  et  par  la  com*- 

bustion  de  la  poudre ,  enfin  la  compression  qu'éprouve  l'air  en 
descendant  dans  le  fond  des  exploitations ,  mais  il  paroit  que  si 
ces  diverses  causes  contribuent  quelquefois  aux  effets  observés , 
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ils  n'en  produisent  le  plus  souvent  qu'une  foible  portion. 
Pliisieurs  des  personnes  qui  ont  fait  les  observations  citées, 
ont,  eu  soin  de  remarquer  que  dans  les  mines  où  elles  «voient 

opéré  on  n'aperçoit  aucun  changement  chimique  dans 
les  substances  minérales  qui  puisse  y  occasionner  quelque 

élévation  particulière  de  température.  De  tous  côtés  on  n'j 
voit  que  des  masses  inertes  et  froides.  Si  les  minerais  de 

ces  mines  avoient  eu  la  propriété  de  s'échaufifer  dans  la  mine 
même,  ilsauroient  dû  le  faire  plus  encore  lorsqu'après  leur 
extraction  ils  se  trouvoient  exposés  à  la  surface  du  sol,  à  Tac- 

tion  de  l'air  et  de  l'eau,  effet  qui  nes'observoit  pas.  En  outre, 
toute  action  chimique  de  l'air  ou  de  l'eau  sur  leis  minerais, 
produiroit  des  sels  qui  se  dissoudroient  dans  l'eau;  or,  a&x 
mines  du  Cornouailles,  on  a  analysé  des  eaux  qui  marquoient 

une  très-haute  température,  et  on  n'y  a  trouvé  que. des  traces 
presque  insensibles  des  sels  à  la  formation  desquels  l'élévation 
de  la  température  pourroit  être  attribuée.  Enfin  on  ne  con- 

çoit pas  comment  une  action  chimique,  qui  pourroit  avoir 
également  lieu  partout,  échaufferoit  toujours  les  diverses 
parties  des  mines  en  raison  de  leur  distance  à  la  surface* 

Cette  dernière  considération  s'oppose  également  à  ce  qu'on 
attribue  la  température  élevée  des  mines  à  la  présence  des 
ouvriers  ,  des  lumières  et  à  la  combustion  de  la  poudre , 
puisque  ces  diverses  causes  de  chaleur,  loin  de  se  trouver 
constamment  distribuées  suivant  une  progression  croissante 

avec  la  profondeur,  se  trouvent  souvent  presque  toutes  réu- 
nies en  un  seul  point  situé,  soit  au  milieu  de  la  profondeur, 

soit  même  à  pevL  de  distance  de  la  surface.  Voici  d'ailleurs 
des  observations  qui  prouvent  directement  que  ces  causes  d'élé- 

vation de  température  ne  produisen^t  que  de  très-petits  effets. 

M.  d'Aubuisson  a  comparé  dans  la  mine  de  J unghohthirke  ̂  
prés  de  Freyberg  ̂   les  températures  de  deux  galeries  toutes 

pareilles  et  situées  au  même  niveau ,  mais  dans  l'une  des- 
quelles une  vingtaine  de  mineurs  travailloient  continuelle- 

ment, tandis  que  dans  l'autre  il  n'y  en  avoit  aucun.  Les 
eaux  qui  provenoient  de  ces  deux  galeries  étoient  à  la  même 

température,  à  un  demi-degré  près.  Au  fond  de  la  mine  de 
Treskirbjr  en  Cornouaiiles ,  à  840  pieds  anglois  de  profoa- 
^ei^r,  la  température,   deux  jours  après  le  départ  des  ou<* 
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vriers,  étoitde  24*^0  ceat.,  comme  pendant  leur  présence.  Ua 
thermomètre  enterré  de  quelques  pouces  dans  le  sol  au  fond 
de  la  plus  profonde  galerie  de  la  mine  de  Dolcoath^  à  i38o 
pieds  anglois  de  la  surface,  a  toujours  marqué  pendant  huit  mois 
consécutifs  2  4%  2  cent.  Durant  tout  cet  espace  de  temps,  les 

ouvriers  n*oat  jamais  travaillé  qu'à  une  grande  distance  du 
lieu  où  se  trouvoit  le  thermomètre.  On  a  fait  dans  le  même 

sens  beaucoup  d'autres  observations  qu'il  seroit  trop  long  de 
rapporter. 

^ais  en  voici  une  qui  paroît  mériter  une  attention  parti- 
culière :  les  eaux  extraites  des  diverses  mines  de  la  psrrtie 

du  Cornouailles  ,  qui  renferme  le  plus  de  grandes  exploita- 
tions, sont  réunies  dans  divers  petits  canaux  qui  aboutissent  à 

un  grand  canal  de  décharge.  Dans  l'un  de  ces  derniers  qui 
reçoit  les  eaux  de  plusieurs  mines  dontla  profondeur  moyenne 
est  de  i5o  à  1 60  ya/7iom«  . ou  brasses ,  la  température  de 

Teau  à  une  demi-lieue  des  mines  est  de  2  3'',o  centîg.  Dans  un 
autre  les  eaux  réunies  de  plusieurs  mines  dont  la  profondeur 

est  de  110  à  170  fathoms,  ont  à  la  distance  de  y  de  lieue 

des  mines  principales  une  température  de  -J-i9%2.  Enfin  dans 
un  troisième  ,  les  eaux  réunies  de  plusieurs  autres  mines 
dont  la  profondeur  moyenne  est  de  100  à  110  fathoms,  ont 

une  température  de  -f-i8%3.  Le  grand  canal  qui  reçoit  toutes 
ces  eaux,  en  verse  au-dessus  de  la  vallée  de  Carnon  1400  pieds 
cubes  par  minute,  ou  environ  60,000  tonnes  par  jour,  la 
tem.pérature  de  cette  eau,  au  moment  où  elle jsort  des  mines, 

se  trouve  généralement  à  plus  de  10  degrés  au-dessus  des 
sources  qui  coulent  à  la  surface.  Or,  comment  quelques 

milliers,  tout  au  plus,  d'ouvriers  qui  travaillent  dans  ces  uii nés 
pourroient-ils  même  avec  le  secours  de  leurs  lumières  et  de  la 

poudrequ'ilsbrûlentéleverchaquejourdeplusde  10^ la  tempé- 
rature de  66,000  tonnes  d'eau;  et  comment  se  feroit^il  qu'ils 

échauffcissent  d'autant  plus  cette  eau,  que  la  profondeur  des 
mines  seroit  plus  grande? 
Quantàlachaleurquerairdégageen  vertu  delà  compression 

qu'il  éprouve  dans  les  mines  profondes,  elle  ne  peyt  jamais 
produire  un  efiet  bien  sensible.  Si  Tair  se  comprime  6t  s'éf 
chauffe  en  descendant,  lise  dilate,  il  se  refroidit  et  absorbe 
4e  la  chaleur  en  remontant  ,  et  finit  par  sortir  à  la  tempérav 
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ture  des  roches  qui  avoisinent  Torifice  du  canal  de  sortie*  Il 

est  aisé  de  voir  qu'au  bout  d'un  an  l*air  qui  est  sorti  d'une 
mine  a  emporté  au  moins  autant  de  calorique  que  celui  qui 

y  cfst  entré  en  a  apporté ,  et  par  conséquent  n'a  pu  élever  la 
température  moyenne  des  excavations. 

Les  observations  faites  sur  la  température  des  inines  se 

trouvent  confirmées  par  d'autres  qui  ne  paroissent  pas  su- 
jettes aux  causes  d'erreur  que  nous  venons  de  discuter.  Le 

thermomètre  placé  dans  les  caves  de  TObservatoire,  à  28 
mètres  au-dessous  de  la  surface  du  sol ,  marque  constamment 

une  température  supérieure  de  près  d'un  degré  à  la  tempé- 
rature moyenne  de  Paris.  On  a  creusé  à  SoutUç^^ark ,  faubourg 

de  Londres,  un  puits  de  43  mètres  de  profondeur,  du  fond 

duquel  a  jailli  une  source  qui  l'a  bientôt  rempli  presque  jus- 
qu'au haut,  et  dont  l'eau  s'eist  trouvée  être  à  12^2  degrés  cen- 

tigrades, c'est-à-dire  à  plus  de  2^  au-dessus  de  la  tempéra- 
ture moyenne  de  Londres. 

Il  paroit  donc  difficile ,  dans  l'état  actuel  des  observations , 
de  douter  de  ce  fait  général,  que  la  température  des  roches 

qui  composent  l'écorce  du  globe,  augmente,  suivant  une  pro- 
gression assez  rapide,  avec  la  distance  du  point  qu'elles  occu- 

pent à  la  surface  du  sol.  Mais  ce  n'est  là  que  le  premier  pas 
dans  une  carrière  qui  promet  aux  observateurs  une  foule  de 

résultats  d'un  grand  intérêt.  II  est  à  désirer  qu'on  multiplie 
assez  les  observations  précises  pour  arriver  à  dresser  une 

échelle  de  l'augmentation  des  températures  dans  chaque  es- 
pèce de  roches,  et  dans  chacune  des  espèces  de  filons  qu'on  peut 

y  rencontrer.  Ce  n'est  qu'alors  qu'on  pourra  parvenir  à  toutes 
les  conséquences  que  les  perfectionnemens  donnés  de  nos 

jours  aux  méthodes  d'analyse  applicables  à  ces  questions , 
nous  mettroient  en  état  de  déduire. 

On  peut  procéder  de  différentes  manières  à  la  détermins- 

iion  de  la  température  des  mines.  On  peut  observer ,  1  •*  la  tem- 
pérature de  l'air  des  excavations;  2.**  celle  des  eaux  qui  sortent 

du  rocher;  3.*  celle  des  eaux  stagnantes;  4.*  celle  des  roches 
elles-mêmes,  au  moyen  d'un  thermomètre  qu'on  y  enfonce 
pendant  quelques  instans;  5.*  enfin  observer  d'une  manière 
suivie  cette  même  température,  au  moyen  de  thermomètres 
jSxés  dans  des  cavités  du  rocher  derrière  des  vitres. 
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La  première  méthode  paroit  être  la  plus  imparfaite*  La  tem- 
l^érature  de  Taîr  qui  parcourt  les  travaux,  participe  toujours, 

plus  ou  moins ,  de  celle  qu'avoit  cet  air  en  entrant  dans  la 
mine,  et  de  celle  de  tous  les  points  qu^il  a  traversés  avant  d'ar- 

river à  celui  où  l'on  observe.  £lle  est  en  outre  continuellement 

altérée  par  les  condensations  et  les  dilatations  que  l'air  éprouve 
en  descendant  et  en  montant,  et  par  la  respiration  des  ou- 

vriers et  la  combustion  des  lumières*  Mais  si  l'on  choisit  pour 
les  observations  un  point  où  le  courant  d'air  soit  insensible 
depuis  quelque  temps,  et  où  il  n'y  ait  ni  ouvriers  ni  lumières, 
ces  causes  d'erreur  disparoissent,  et  la  méthode  dont  nous 
parions  peut  être  appliquée  avec  succès. 

On  conçoit  qu'un  filet  d'eau  qui  circule  dans  les  fissures 
des  rochers ,  prend  assez  vite  leur  température ,  et  s'il  suit  une 
ligne  à  peu  près  horizontale,  il  est  très-propre  à  donner  la 

température  des  roches  dont  il  sort;  mais  s'il  suit  une  ligne 
très-inclinée ,  il  doit  en  chaque  point  participer  à  la  fois  à  la 
température  des  roches   dans  lesquelles  il  se  trouve  et  des 

roches  qu'il  vient  de  traverser,  et  change  même  à  la  longue 
.  la  température  de  tous  les  points  du  canal  qu'il  parcourt.  Ce  cas 
se  présente  fréquemment  dans  les  mines  où  les  eaux  qui  filtrent 
dans  les  travaux  inférieurs  viennent  souvent  de  points  voisins 
de  la  surface ,  et  indiquent  par  conséquent  une  température 

inférieure  à  celle  des  roches,  des  fissures  desquelles  elles  s'é- 
chappent ;  elles  peuvent  aussi ,  par  des  raisons  contraires,  indi- 

quer une  température  trop  élevée. 

Les  eaux  stagnantes  paroisseut  très-propres  à  donner  la 
température  des  roches  dans  lesquelles  elles  se  trouvent,  sur- 

tout lorsqu'elles  sont  assez  profondes  pour  que  la  température 
des  courans  d'air  ne  puisse  les  affecter  sensiblement.  Mais 
lorsque  leur  profondeur  devient  très-grande,  lorsque,  par 

exemple ,  elles  remplissent  jusqu'à  une  hauteur  considérable 
un  filon  exploité ,  on  peut  craindre  que  la  température  de  leur 
aurface  ne  soit  un  peu  plus  élevée  que  celle  des  roches  qui  se 
trouvent  à  cette  hauteur. 

La  méthode  qui  consiste  apprendre  la  température  de* 

roches  elles-mêmes,  au  moyen  d'un  thermomètre  qu'on  en- 
fonce dans  le  sol  ou  les  parois  des  galeries,  est  très-bonne 

lorsque  la  température  des  portioasde  rocher  sur  lesquelles  ou 
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à  celle  de  la  robe  des  moines  connus  sous  l»  dénomtnatîoff  de 

minimes ,  à  ont  espèce  de  cône,  le  conuf  mîi»intiM  de  Bruguière» 
(De  B.) 

MINIBIE  (ErpétoL)f  nom  spécifique  d'une  coiHcuTre  que 
nous  avons  décrite  dans  ce  Dictionnaire,  tam*  XI ,  pag.  id^ 
(H.  C.) 

BilNIliffE.  (Entant.)  GeoSrcy  appelle  ainsi  une  espèce  de 
coléoptère  ̂ e  son  genre  Antbribe*  (  C^  D.) 
MINIME  A  BANDES.  (EnUmi.)  Geoffroy  a  désigné  ainsi  le 

homhyee  du  chêne  que  nous  avons  décrit  sou»  ce  nom,  et  dont 

BOUS  avons  donné  la  figure  d'une  espèce  voiaîne ,  celle  du  triJUj 
plAche  44  9  n.**  a  de  l'atlas  de  ceDictionnaîrer(CD.) 

MINIME  FASCIÉ.  (Conchyl^  On  donne  quelquefois  ce  nom 

à  une  coquille  du  genre  Murex  de  Linnœus  (Murex  mïorio)^  qui* 
fait  maintenant  partie  du  genre  Fuseau  de  M.  de  Lamarek,^ 
à  cause   de  sa  couleur  minime  traversée   par   une  bande 
blanche.  (DeB.) 

MINIOTA.  (  Omlth^  Dampîer ,  tome  4  de  9es  Voyages ,  p.  aS 

et  24,  en  parlant  d'oiseaux  trouvés  dans  l'ile  de  Mayo,  cite 
le  miniota  et  le  crusia^ious  deux  de  la  taille  àe%  corneilles ,  de 
couleur  grise ,  et  ne  paroissant  que  la  nuit.  (Ch.  D.) 

MINISTRE.  (Orm/?t.}Mauduyt  regarde  l'oiseau  d'An^érique 
ainsi  nommé  comme  étant  le  même  que  la  linotte  bleue  de 
Catesby,  le  tangara  bleu  delà  Caroline,  et  appartenant  au 

genre  Frmgi//a. C'est  aussi  l'em&eriza c;^an«a,Lath.,  pL  ayS  des 
Obeaux  d'Edwards,  et  la  passerine  bleue,  poiserirui  oyanea^  de 
M.  Vieillot.  (Ch.D.) 

MINIUK  {lehihyoL) ,  nom  polonois  de  la  lotte  de  rivière* 
Voyez  Lotte.  (H.  C.) 

MINIUM.  (Chim.)  Dans  le  commerce  on  donne  ce  nom  aa 
deutoxide  de  plomb.  Voyez  Plomb.  (Ch») 

MINIUM.  {Min.)  Le  minium  étant  indiqué  par  les  auteurs 
comme  une  substance  rouge ,  abondante  dans  certaines  mioesy 

et  le  corps  pulvérulent  d'un  rouge  vif  auquel  nous  donnons 
le  nom  de  minium,  étant  un  oxide  de  plomb  ,  minerai  trés^ 
rare  dans  la  nature ,  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  le  minium 
des  anciens ,  ou  au  moins  leur  minium  naturel ,  étoit  du  cio- 
nabre  ou  sulfure  de  mercure,  que  nous  nommons  aussi  ver* 

millon,  lorsqu'il  est  en  poudre.  Nous  ayons  dit  au  mot  miUw 
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qitc  c'étoit  très-improprement  qu'on  regardoit  le  nom  grec 
comme  synonyme  du  minium  des  Romains. 

Mais  il  paroît  qu'ils  avoientaussi  connoissançe  de  cetoxide 
rouge  de  plomb  ,  auquel  sous  appliquons  maintenant  exclusi-' 
vementle  nom  de  minium ,  et  Pline  admet  la  différence  de  ce 

minium. et  de  celui  qui  est  un  minerai  de  mercure,  en  don- 

nant au  premier  le  nom  de  mimum  secundarium ^  il  dit  qu'on 
l'obtient  de  certains  minerais  pauvres  en  plomb,  en  les  expo- 

sant au  feu  de  fourneau ,  et  que  le  minium  est  connu  de  peu 
de  personnes. 

Il  paroît  assez  bien  reconnu  actuellement  qtie  le  miltos 
des  Grecs  étoit  un  ocre  rouge ,  le  minium  ordinaire  des  Ko* 
mains,  du  cinnabre  ou  sulfure  de  mercure,  et  le  minium  sc^ 

cundartum'de  Pline,  très-probablement  de  l'oxide  rouge  de 
plomb.  (B.) 

MIN J AS.  (ConchyL)  Adanson ,  Sénég.,  pag.  109,  pL  7,  dé- 
crit et  figure  sous  ce  nom  une  espèce  de  pourpre  selon  lui,  ou  de 

buccin  «elon  Linnaeus ,  qui  appartient  au  genre  Tonne  des 

zoologistes  modernes.  C'est  la  Tojine  cannsléb.  Voyez  ce  mot* 
(De  B.) 

MINK  {Mamm,) ,  nom  qu'on  donne  en  Suède  à  une  espèce 
de  marte,  mustela  luteola^  Linn.  (F. C«)       ' 

MIJNO.  {Ornith^)  Pour  c^  nom,  autrement  mznor,  voyex 
Mineur  des  Indes  orientales.  (  Ch.  D.) 

MINOW.  (Ichthjrol.)  Voyez  Minim.(H.  C.) 
MINQUART  DE  LA  GUI  ANE  (Bot.),  Minquartiaguianensis, 

Aubl.,  Guian. ,  vol.  2  ,  Suppl. ,  pag.  4,  tab.  670.  Plante  jusqu'à 
présent  imparfaitement  connue.  C'est  un  arbre  qui  s'élève 
à  la  hauteur  de  quarante  pieds  et  plus,  sur  un  tronc  de  deux 

pieds  de  diamètre,  dont  l'écorce  est  cendrée;  le  bois  blan-' 
châtre,  dur,  fort  compacte,  percé,  de  distance  en  distance  ,- 
de  trous  qui  ont  trois  à  cinq  pouces  de  profondeur  et  autant 

de  largeur,  quelquefois  percé  d'outre  en  outre  ;  ces  différente» 
cavités  sont  tapissées  par  l'écorcCé  Les  rameaux  se  répandent 
en  tout  sens,  et  sont  garnis  de  feuilles  nombreuses ,  gnuades, 
alternes,  pétiolées,  ovales  oblongues,  terminées  par  une  longue 

pointe,  vertes,  entières,  longues  d'environ  huit  pouces,  sut 
trois  de  large.  Les  fruits  seuls  ont  été  observés;  ils  viennent 
CD  grappes  axitlaires^  ils  sont  ovoïdes,  alongés,  verdàti«&, 

3i.  29 
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lisseiy  obtus,  plus  gros  à  leur  extrémité  inférieure  qu^àleursom-' 
met  ;  leur  écorce  est  coriace,  épaisse,  fibreuse  etblanchàtre  $  leur 
intérieur  partagé  en  deux  loges  par  une  cloison  membraneuse; 

chaque  loge  remplie  d'une  substance  pulpeuse,  contenant  deux 
rangées  de  semences  blanches ,  aplaties,  presque  orbiculaires, 
placées  les  unes  sur  les  autres,  renfermant  chacune  une  amande 

couverte  d'une  membrane  blanche,  mince,  sèche  et  coriace. 
Cet  arbre  croit  à  la  Guiane  :  on  lui  donne  chez  les  Créoles 

le  nom  de  minguar.  Son  bois ,  dans  le  quartier  de  Caux  ̂   €%t 
estimé  incorruptible  ;  il  est  préféré  pour  les  poteaux  et  les 
fourches  que  Ton  plante  dans  la  terre.  Ses  copeaux  bouillis 

dans  l'eau  donnent  une  teinture  noire  qui  prend  très-bien  sus 
le  coton.  (Poia.) 
MINULLE.  (Ornith.)  Ce  nom  est  donné  par  M.  Levaillant, 

tom.  1,  p.  92  de  son  Ornithologie  d'Afrique»  àun.petitépervier 
qu'il  a  fait  figurer  pi.  34  ,falco  minuUus^  Daud.  et  La  th.  (  Ch.  D.) 
MINUNGA.(Bo^)  Voyez  Bindnca.  (J.) 

MINX.  (Mamm.  )  C'est  le  même  nom  que  Mink*  Voyez  ce 
mot.  (F.C.) 

MIOGA,  MIONGA  ,MEGGA,  OSJOOKA  {Bot.),  noms  ja- 

ponois  cités  par  Kaempfer,  d'un  amome,  qui  est  Yamomum 
mioga  de  M.  Thunberg.  (J.) 
MION  (  Ornilh.) ,  un  des  noms  \ulgaires  du  canard  siffleur , 

anas  penelope ,  Linn.  (  Ch.  D.) 
MIOUGANIER  (Bof.),  nom  provençal  du  grenadier  ,punica, 

suivant  Garidel;  c'est  le  même  dans  le  Languedoc.  (J.) 
MIPPI.  (Bot.)  L'arbre  que  Clusius  cite  sous  ce  nom  paroit 

être  une  espèce  de  figuier,  selon  C.  Bauhin. Clusius  dit ,  d'après 
les  indicationsqui  lui  ont  été  données,  qu'ils'attache  à  d'autres 
arbres ,  comme  le  lierre ,  et  que  son  bois  très-fibreux  est  taillé 
en  planchettes  ou  éclisses  qui  servent  à  maintenir  les  membres 

fracturés  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  ressoudés.  (J.) 
MIRABANDE.  {Enlom.)  Dans  le  Voyage  de  Mawe  au  Brésil, 

il  est  fait  mention  sous  ce  nom  d'insectes  à  ailes  membraneuses, 
qui  poursuivent  le  bétail  qu'ils  piquent  avec  une  trompe 
cornue  et  poiàtue»  Ces  insectes  qui  vivroient  en  société  sont 

décrits  trop  imparfaitement  pour  qu'on  puisse  seulement  les 

rapporter  plutôt  à  l'ordre  des  hyménoptères,  qu'à  eelui  des 
diplères.  (Dbsau) 
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MIRABELLE  (  Boti  ) ,  nom  d'une  variété  de  prune.  (  L.  D.  ) 
MIRABELLEDECORSE(i3o^09  ^om  vulgaire  du  coqueret 

cotonneux.  (L.  D.) 

MIRABELLE  DOUBLE.  {Bol.)  Variété  de  prune.  (L.  D.) 
MIRABILIS.  (Bot,)  Nom  sous  lequel  Linnaeus  désigne  la  belle 

de  nuit  parce  que  les  Espagnols  la  nomment  Marabillas.  Van 

Royen  t'a  nommée  nyclage ,  que  nous  avons  changé  en  njetago» 
Voyez  N  VOTA  GO,  (J.) 

MIRACLE  CHIMIQUE.  (C/um.)  C'est  le  nom  que  quelque» 
chimistes  ont  donné  au  phénomène  que  présente  une  forte 

solution  de  sous-carbonate  de  potasse  qu'on  méli'avec  une  90* 

lution  concentrée  de  nitrate  ou  d'hydrochlorate  de  chaux;  la 
quantité  desous*-carbonate  de  chaux  qui  se  produit  est  en  flo-* 

cons  si  abondans  qu'elle  retient  tout  le  liquide  entre  ses  paiv 
ties;  de  sorte  que  les  deux  solutions  salines  semblent  s'ôtre 
solidifiées  par  leur  action  réciproque.  (Ch.) 

MIRAGE.  {Physique.)  Réflexion  accidentelle  des  objets  ter- 

restres, dans  les  couches  inférieures  de  l'atmosphère^  Voyes 
Lumière,  tom.  XXVII ,  pag.  3o3.  (L*  C.) 

MIRAGLET,  {IchthjoL)  A  Nice,  selon  M.  Risso',  on  donne 
ce  nom  à  deux  espèces  de  raies  )  les  raia  punotata  et  rostellata» 
Voyez  Raib.  (  H.  C.  ) 

MIRAGLIET.  (Ichthjol.)  Voyez  Miraglet.  (H.  C) 
MIRAGUAMA.  (Bot.)  Le  palmier  de  ce  nom  dans  Tîle  de 

Cuba,  est  le  corjpha  miraguama  de  la  Flore  Equinoxiale.  (J.) 
MIRAILLET.  (Icfe^/i^o^.)  Voyez  Mira  let.  (Desm.) 

MIRALET  {IchthjoL)  ,  nom  spécifique  d'un  poisson  du 
genre  Raie.  Voyez  cer  mot.  (H.  C.) 

MIRAN.  {Conchyl.)  Adanson  ,  Sénég.,  pag.  5o,  pi.  4,  décrit 
et  figure  sous  ce  nom  la  coquille  pourvue  de  son  animal  qui 

sert  de  type  au  genre  Vis  qu'il  a  établi,  et  qui  a  été  adopté  par 
tous  les  zoologistes  modernes.  Gmelin  en  a  fait  une  variété  de> 

Bon  buccinum  vittatum,  on  ne  sait  trop  pourquoi.  C*est  le  buo" 
cinum  mutahiU  de  Bruguière.  Voyez  Vis.  (Db  B.) 
MIRASOL  {Bot.),  nom  vulgaire,  donné  dans  les  environs 

de  Cumana  au  çf>edelia  pulchella^  cité  par  les  auteurs  de  la 
Flore  Equinoxiale.  (J.) 

MIRAi-SOLE.  {BoL)  Suivant  Guilandinus,  les  Italiens  don- 
noient  ce  nom  au  ricin*  (J.)  .    . 

«9- 
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MIRBELIA.  (Bo^)  Genre  de  plantes  dicotylédones,  à  fleurs 
complètes,  papillonacées,  de  la  famiUe  des  légumineuses  y  de 
la  déeandrie  mono gy nie ^  offrant  pour  caractère  essentiel:  Un 
calice  à  deux  lèvres,  à  cinq  découpures  inégales;  une  corolle 
papilionacée  ;  Tétendard  droit  et  en  cœur;  \e&  ailes  alongées  , 

-  rabattues,  plus  courtes  que  Fétendard ,  munies  d*une  oreillette; 
la  carène  plus  courte  que  les  ailes  ;  dix  étamines  libres  ;  un 
ovaire  supérieur,  pédicellé;  le  style  recourbé;  le  stigmate  en 
iéte;  une  gousse  ventrue,  à  deux  loges;  une  semence  dans 
chaque  loge. 

MiRJEUA  atocuLÉ:  Mirbelia  reticulata^  Vent. ,  Jard,  Malm.^ 

tab.  1191  Smith,  PL  Nov.  Ho//.,  pag.  i3  ;  FuUenœa  rubiafo» 

lia,  Andr.,  Bot.  Repos. ,  tab.  35 1.  Arbuste  d'un  port  élégant^ 
qui  s'élève  à  la  hauteur  de  deux  pieds  sur  une  tige  droite ,  cy- 

lindrique à  sa  base,  anguleuse  vers  le  sommet,  glabre,  noueuse, 
ayant  les  rameaux  opposés  ou  ternes,  quelquefoisalternes;  les 

feuilles  verticillées ,  au  nombre  de  trois  ou  deux,  un  peu  pétio- 
lées,  petites,  linéaires-lancéolées,  glabres,  entières,  roulées  à 
leurs  bords*,lesstipuleslînéaires,  pubescentes;les  pétioles  arti- 

culés ;  les  fleurs  axillaires,  disposées  en  petits  paquets  agglomé- 
rés ,  couleur  de  lilas,  de  la  grandeur  de  celles  du  mélilot  9 

les  pédoncules  courts,  munis  de  deux  petites  bractées  f  le  ca- 

lice pubescent,  campanule,  d'un  vertcendré,  à  deux  lèvres, 
lasupérleure  à  deux  lobes  arrondis  à  leur  sommet ,  l'inférieure 
k  trois  divisions  lancéolées,  aiguës;  la  corolle  papilionacée; 

les  pétales  onguiculés;  l'étendard  strié;  la  carène  recouverte 
par  les  ailes  composées  de  deux  pièces  ovales;  les  filamens 

d'un  jaune  pâle,  courbés  à  leur  somhiet;  l'ovaire  glabre ,  pé- 
dicellé ,  ovale-oblong  ;  le  style  plus  court  que  l'ovaire  ;  le  stig- 

mate en  tête.  Le  fruit  est  une  gousse  pédiceilée,  ovale,  ven- 

true, acuminée,  d'un  brun  foncé,  à  deux  loges,  à  deux  valves. 
Chaque  loge  renferme  une  semence  ovale ,  noirâtre ,  adhé. 
rente  au  bord  inférieur  de  chaque  valve.  Cette  plante  croU 
à  la  Nouvelle -Hollande:  elle  est  cultivée  au  Jardin  du  Roi» 

(POIR.) 

MIRE.  (Momifi.)  Les  chasseurs  appellent  de  ce  nom  le  san* 
glier  âgé  de  cinq  ans.  (Dësm.) 

MIR£fiIORN  {Mumm.)j  nom  norvégien  de  Tours  terrestre 
du  Nord.  (F.   C.) 
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MFRECOUTOUS  (^Bot,)  ̂  nom  languedocien  du  pécher,  selon 

Gouan.  (J.) 

MIRE-DRUM.  (Ornith.)  On  appelle  ainsi,  dans  le  nord  de 

l'Angleterre,  le  héron  butor,  ardea  stellaris^  Linn.  (Ch.  D.) 
MIRE-MITU.  (Ornith,)  Pour  ce  nom,  qui  se  trouve  dans 

l'Encyclopédie  méthodique,  au  Dictionnaire  des  chasses, 
voyez  MiTU.  (Ch.  D.) 

MIRETTE  (Bot,)^  nom  vulgaire  d'une  espèce  de  cam- 
panule, campanula  spéculum  j  qui  croît  dans  nos  moissons* 

(Lem.) 
MIRGIGELN.  {Ornith,)  Un  des  noms  allemands  du  petit 

grèbe  cornu,  coljmbas  eornutus  minor^  Briss.,  et  colymbus  auritus^ 
Linn.  (Ch.  D.) 

MIRI,  MIRISSO.  [Bot.)  Voyez  Molago-Codi.  (J.) 
MIRIDE,  Miris.  {Entom,)  Nom  donné  par  Fabrîcius  à  un 

genre  d'insectes  hémiptères  qu^il  a  séparé  de  celui  des  punaises 
de  Linnœus  ou  du  genre  Cimex  qui  appartient  à  la  même 
famille.  Les  espèces  du  genre  Miride  ont  les  mœurs  de 
celles  que  nous  avons  nommées  sanguisuges  .ou  zoadelges,  dont 

les  élytres  sont  croisées,  demi-transparentes,  dont  le  bec  pâ- 
roît  naître  du  front,  et  dont  les  antennes  longues  sont  teripi- 

minées  par  un  article  plus  grêle.  L'étymologie  de  ce  nom  est 
obscure  ,  mais  les  caractères  du  genre  peuvent  être  ainsi  • 
exprimés  :  Antennes  de  quatre  articles  dont  le  dernier  est  en  forme 

de  soie,  les  autres  variables;  bec  plié,  de  quatre  pièces;  tête  engagée 

dans  le  corselet;  corps  alongé ;  pattes  propres  à  marcher. 
Nous  avons  fait  figurer  une  espèce  de  ce  genre  dans  Tatlaa 

de  ce  Dictionnaire  ,  planche  37  ,  n.**  i , 
La  disposition  des  pattes ,  qui  ne  sont  pas  en  nageoires ,  suffit 

pour  faire  distinguer  les  mirides  d^avec  les  hémiptères  rémi* 
tarses  ou  hydrocorées  qui  ont  celles  de  devant  en  pinces 
et  la  plupart  des  autres  en  forme  de  nageoires  ou  de  Vames, 
Parmi  les  véritables  zoadelges  les  seules  punaises  proprement 
dites  ou  celles  des  lits,  ont  des  rapports  avec  les  mirides  parla 

disposition  de  leur  bec  qui  est  plié  sous  le  cou  et  articulé  à  son 

origine,  tandis  que  dans  les  réduves^  les ploières  et  les  hydro'^ 
mètres ,  ce  bec  est  arqué  et  non  coudé  à  sa  base.  Le,s  punaises  dif^ 
fèrent  ensuite  des  mirides  par  la  forme  de  leur  corps  qui  est 

excessivement  apla^  et  de  forme  ovale,  tandis  qi)e  danK  le^ 
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mirides  il  est  alongë ,  et  le  plus  ordinairement  caréné  ou  en 
bateau  du  c6té  des  pattes. 

Les  mirides  se  trouvent  sur  les  feuilles,  elles  y  poursuivent 
avec  activité  les  insectes  mous,  et  en  particulier  les  pucerons 

et  les  larves  desautresinsectes  qu'elles  sucent.  On  les  rencontre 

avec  les  mêmes  mœurs'sous  les  trois  états,  de  larves,  de  nymphes 

mobiles  et  d'insectes  parfaits;  quelques  femelles  sont  privées 

d*aiies.  La  plupart  portent  une  odeur  forte  lorsqu'on  les  saisit; 
mais  cette  odeur  n'est  pas  toujours  désagréable. 

Les  principales  espèces  du  genre  Miris  senties  suivantes  : 
MiRiDE  ussée;  Miris  lœyigatus. 

Elle  est  d'un  vert  pâle ,  trés-alongée ,  avec  les  flancs  et  le  bord 
des  élytres  plus  pâles. 

MiRiDE  DES  FATORAGES;  Miris  pahulinu3» 
Elle  est  toute  verte,  avec  les  ailes  transparentes. 
MiRiOE  verdoyante;  Miris  virens,  y 
Verte  avec  les  tarses  et  les  extrémités  des  antennes  rouxi 

MiRlDE  FÉROCE  ;  Mirîs  fcVOX, 

Toute  grise  sans  taches. 
Ml  RIDE  STRIÉE  ;  Miris  striatus. 

Noire;  élytres  à  stries  longitudinales  brunes  et  jaunes,  k 

extrémités  et  pattes  rousses.  C'est  la  punaise  rayée  de  jaune  et 
de  noir,  de  Geofifroy,  tom.  i,",  pag.  464,  n.**38. 

MiRiDE  COU  JAUNE;  Miris  JlaAcoliis. 

C'est  celle  que  nous  avons  fait  figurer  planche  87  ,  n.*  i  î 
Fabricius  l'a  nommée  capsusjlavicollis. 

Elle  est  noire,  avec  la  tête ,  le  corselet  et  les  pattes  roux. 
MiRiDE  TYRAN  ;  Miris  tyrannus. 

Noire ,  avec  les  cuisses  et  le  bec  rouges. 
MiRiDE  spissicoRNE;  M/m  spissicornis. 

C'est  la  punaise  à  grosses  antennes  terminées  par  un  fil,  dé- 
crite par  Geoffroy , sous  le  n.°  64. 

Elle  est  noire,  à  l'exception  des  pattes  qui  sont  d'un  jaune 
■pâle.  (C.  D.)  " 

MIRlGONDAî-BREDE  (Bo^),  nom  de  Vei'ohulus  tridenlalus 
sur  la  côte  de  Coromandel,  suivant  un  catalogue  communiqué 
à  Commerson.  (J.) 
MIRIOFLE.  {Bot.)  Voyez  Miriophyllb.  (Lem.) 

MIRIOPHYLLE  ou  VOLANT  D'EAU  (Bot.) ,  M^iophjllum , 
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Lînn.  Genre  de  plantes  dicotylédones,  de  la  ftimille  des  ona- 
graires ,  Juss. ,  et  de  la  monoécie  polyandrie  du  système  linnéen  ; 
dont  les  fleurs  sont  unisexuelles ,  réunies  sur  les  mêmes 

individus,  et  dont  les  principaux  caractères  sont  :  i.^'dans  les 
fleurs  mâles,  un  calice  de  quatre  foiiolesun  peu  inégales;  une 

corolle  de  quatre  pétales  caducs,  quelquefois  nuls;  huit  éta- 

mines  à  filamens  capillaires;  2.*^  dans  les  fleurs  femelles,  un 
calice  et  une  corolle  comme  dans  les  mâles;  quatre  ovaires 

supères ,  oblongs,  surmontés  chacun  d'un  stigmate  velu  , 
sessile  ou  presque  sessîle  ;  quatre  noix  monospermes  et  presque 

globuleuses.  Quelques  espèces  n'ont  que  quatre  étamines  et 
que  deux  ovaires. 

Les  miriophylles  sont  des  herbes  aquatiques,  flottantes  dans 

les  eaux ,  au-dessus  desquelles  elles  élèvent  leurs  sommités  au 
moment  de  la  floraison;  leurs  feuilles  sont  la  plupart  ailées,  ver- 
ticillées;  leurs  fleurs  sontsessiles,  verticillées,  disposées  en  épi 
interrompu  ;  les  mâles  situées  dans  la  partie  supérieure  de 

l'épi ,  et  les  femelles  dans  rinférieure.  On  en  connoît  mainte-^ 

nant  huit  espèces  :  quatre  indigènes  de  l'Europe ,  deux  qui  se 
trouvent  en  Amérique,  une  dans  les  Indes,  et  la  dernière 

à  la  Nouvelle-Hollande.  Nous  ne  parlerons  ici  que  des  pre- 
mières. 

MiRioPHYLLE  A  ÉPI  :  Vulgairement  Volant  d'eau  ;  Myriophyllum 
spicatum  ,  Linn.,  Spec,  1409  ;Flor.  Dan.^  t.  681.  Ses  tiges  sont 
foibles,  rameuses,  assez  longues,  garnies,  dans  toute  leurpartie 
inférieure,  de  feuilles  ailées-pectinées,  vepticillées  par  quatre 

à  cinq ,  et  composées  de  folioles  capillaires ,  opposées,  rappro- 
chées. Les  fleurs  sont  herbacées,  verticillées ,  disposées  en  épi 

droit,  terminal,  long  de  trois  à  quatre  pouces,  dépourvu  de 
feuilles.  Cette  plante  croit  en  Europe,  en  Amérique,  et  dans 

le  nord    de  l'Afrique,  dans  les  eaux  tranquilles  et  les  étangs. 
MiRioPHYLLE  A  FLEURS  ALTERNES;  Mjriophjllum  altérai floru m , 

Decand.,Fl.  Fr.,  5,  p.  629.  Cette  espèce  se  dislingue  de  la 
précédente  par  ses  tiges  plus  grêles  et  plus  délicates;  par  ses 
feuilles  composées  de  folioles  plus  écartées ,  alternes,  et  par  son 

épi  plus  court,  formé  d'un  petit  nombre  de  fleurs,  toutes 
alternes ,  excepté  les  inférieures  verticillées  deux  ou  trois  en- 

semble. Elle  a  été  trouvée  aux  environs  de  Nantes  et  de  Paris. 

MiaiOPHYLLi  vEKiîciLLÛ:  M^riophj'Uum  vtrtioillatumf  Linn.i^ 
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Specm,  1410;  FL  Dan»,  U  1046.  Ses  liges  sont  cylindriques,  plus 
ou  moins  longues,  selon  la  hauteur  des  eaux,  garnies,  dans 

toute  leur  longueur,  de  feuilles  verticilléês  par  quatre ,  ailées* 
pectinées,  àpinnules  rapprochées  et  opposées.  Ses  fleurs,  dispo- 

sées dansles  aisselles  des  feuilles  supérieures  ,  forment  un  épi 
fe^illé9  long  de  six  pouces  et  plus.  Cette  espèce  croît  au  milieu 

des  eaux  stagnantes,  en  Europe  et  dans  l'Amérique  septen- 
trionale. 

MiaiOFHYJCLE  FECTiNré  ;  Myriophyllum  pectinatum,  Dec,  F]. 
Fr.,  S,  p.  5 89.  Cette  espèce  a  le  port  du  miriophyjle  à  épi;  mais 

elle  s'en  distingue ,  parce  que  ses  fleurs  sont  accompagnées  de 
bractées  oblongues^-iinéaires,  pinnatiGdes,  à  pinnules  régu- 

lièrement disposées  en  peigne.  Elle  a  été  observée  dans  les 

eaux  tranquilles  aux  environs  de  Montpellier,  et  probable- 

ment qu'on  la  trouvera  dans  plusieurs  autres  parties  de  la 
France  et  même  de  l'Europe,  quand  on  saura  la  distinguer 
du  myriophyllurnspicatum^aLvec  lequel  elle  a  jusqu'à  présent 
été  confondue» 

Les  miriophylles  n'ont  d'autre  utilité  que  d'être  propres  à 
être  convertis  en  fumier.  Ils  sont  quelquefois  si  communs  dans 

certaines  mares ,  qu'ils  les  remplissent  presqu'entièrement,  et 
qu'il  peut  être  avantageux,  pour  les  cultivateurs,  de  les  faire 
arracher  avec  de  grands  râteaux  pendant  l'été ,  afin  de  les 
employer  comme  engrais,  après  les  avoir  laissé  sécher  peD-» 
dant  quelque  temps.  (L.  D.) 
MiRIQUOUiNA.  {Mamm,)  Voyez  Marikina.  (F.  C.) 
MIRIS.  (Entom,  )  Voyez  Miride.  (  Desm.  ) 

MIRISATO.  {Bot,)  Voyez  Molago-Maram.  (J.) 
MIRISSO  (Bot,) ,  nom  brame ,  cité  par  Rhèede ,  de  Vamolago 

du  Malabar,  espèce  de  poivre  qui  paroît  être  lepzper  malamiri, 

(j.) 
MIRITI  {Bot,) y  nom  d'un  palmier  du  Brésil,  cité  par  Pisoii . 

dont  le  fruit,  de  la  grosseur  d'un  œuf,  est  bon  à  manger,  et 
dont  les  feuilles  servent  à  couvrir  les  habitations.  (J.) 

MIRLE  ( Orm7/i.) ,  un  des  noms  allemands  de  rémérillou  , 
falco  œsalon,  Linn.  (Ch.  D.) 

MIRLIROT,  {Bot,)  Le  mélilot  officinal  et  la  luzerne  lupu- 
line  sont  vulgairement  connus  sous  ce  nom.  (L.  D.) 

MIRMAU.  {Bot.)  Genre  de  plantes  de  la  familiç  des  lycopo- 
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élstécs  é!abli  par  Adanson  et  qui  n*a  point  été  adopté.  Voyez 
Lycofodium.  (Lem.) 

MIRMECIA.  (Bot.)  Schreber,  et  Willdenow  après  lui,  ont 

donné  ce  nom  au  genre  Tachia  d'Aublet.  Voyez  Tachi.  (Lem.) 
MIRMÉCOPHAGE  ou  plutôt  MYRMÉCOPHAGE.  {Mamm.) 

Nom  grec  qui  signifia  mangeur  de  fourmis.  Voyez  Fouemi- 
LIER.  (F.  C.) 

MIRMIX.  {Bot.)  Voyez  Mermex.  (J.) 

MIROBOLAN ,  Myroholanus.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dico- 
tylédones ,  à  fleurs  incomplètes,  souveût polygames,  de  la  fa- 

mille des  mirofro^n^es ,  de  la  décandrie  monogynie  de  Linnaeus, 
offrant  pour  caractère  essentiel:  Un  calice  à  cinq  divisions; 

point  de  corolle;  dix  étamines;  un  ovaire  supérieur;  un  style; 

un  drupe  uniloculaire,  souvent  anguleux,  mais  dépourvu  de 

membranes  à  ses  angles,  en  forme  de  baie;  les  cotylédons  fo- 
liacés 9  roulés  en  spirale. 

Ce  genre  est  très -rapproché  des  Badamiers  {terminalià)  ̂  
avec  lesquels  plusieurs  auteurs  Tavoient  confondu  :  il  en  dif- 

fère principalement  par  ses  fruits  dépourvus  de  ces  larges 
membranes  qui  caractérisent  les  badamiers.  Le  myrobolanus 

Jatrœa  a  été  converti  par  M.  de  Jussieu  en  un  genre  particu- 
lier mentionné  dans  cet  ouvrage.  (Voyez  Fatré.) 

MiROBOLAN  CBàiiVx.E:'MjToholanus  ehebuUij  Gaertn., dcFri/cl., 
tah.  97  ;  Lamck. ,  III.  gen.j  tab.  849 ,  fig.  4  ;  Terminalia  chebula, 

Willd.,  Spec.y  4,  pag.  969.  Arbre  de  vingt  à  vingt- quatre 
pieds,  dont  les  rameaux  sont  épars,  diffus  ,  cendrés  ,  garnis 

de  feuilles  pétiolées,  presque  opposées,  glabres,  ovales,  très- 
entières,  soyeuses  et  pubescentes  dans  leur  jeunesse,  munies  de 

deux  glandes  au  sommet  du  pétiole.  Les  fleurs  sont  sessiles,  ver- 
ticillées , disposées  en  grappes  terminales  ;  ayant  le  calice  court, 
campanule,  jaune  et  glabre  en  dehors,  velu  en  dedans,  à 
cinq  petites  dents,  pourvu  dansle  fond  de  glandes  oblongu  es  et 
barbues  ;  les  étamines  pluslongu  es  que  le  calice  ;  Tovaire  oblong, 

pileux  à  sa  base.  Le  fruit  est  un  drupe  d^un  brun  noirâtre , 
rétréci  à  ses  deux  extrémités,  marqué  de  dix  angles,  les  al- 

ternes plus  saillans  :  sa  chair  dure,  fragile,  a  Téclat  d'une 
résine  ;  la  coque  est  osseuse,  pentagone;  la  semence  ovale, 

alongée,  acuminée.  Le  myroholanus  citrina^  Gaertn.,  tab.  97» 

rt  Lamck. ,  III.  gen. ,  tab.  849,  ressemble  beaucoup  à  Tespècç 
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précédente,  el,  selon  Gaertner,  n'en  est  peut-être  qu'une  va- 

riété; mais  ses  fruits  sont  plus  petits,  ovales,  alongés,  d'un 
faune  pâle,  à  angles  très-variables ,  ridés  entre  les  angles.  Ces 
plantes  croissent  dans  les  InJes  orientales. 

MiROfiOLAN  A  FRUITS  BHOMBoÏDADx;  MjjToto/ani/s  rhomboidcaj 
Poir. ,  Encycl.  SuppL  Arbrisseau  de  Tilede  Madagascar,  dont 

les  tiges  se  divisent  en  rameaux  bruns,  un  peu  diffus,  irré- 
guliers ,  cylindriques,  un  peu  comprimés  et  anguleux  au  som- 

met. Les  feuilles  sont  alternes,  médiocrement  pétiolées,  glabres, 

un  peu  coriaces,  lancéolées,  très- entières,  longues  d'environ 
un  pouce  et  demi ,  rétrécies  à  leur  base ,  obtuses  ou  un  peu 
aiguës,  nerveuses,  veinées;  les  fleurs  disposées  en  petites 
grappes  axilLnires  et  latérales.  Le  fruit  est  un  drupe  sec,  ovale, 

presque  rhomboïdal,  aigu  aux  deux  extrémités,  divisé  en  six 
ou  sept  angles  très-profonds  et  saillans  ,  contenant  un  noyau 
uniloculaire,  monosperme. 

MiROBOLAN  BELLERis  :  Myroholonus  bellirica,  Gaertner,  de  Fruet,^ 

tab.  97  ;  Lamck. , ï/i.  gen. ,  tab.  1149  »  ̂ê"  ̂  >  Roxb. ,  Corom* ,  tab. 

3  98;Breyn,,Ico».,  18,  tab.4  ;  7'afii,Rhècd.,  Malah.y  4,  tab.  loP 
Les  fruits  de  cette  espèce  sont  connus  depuis  long- temps  dans 
divers  traités  sur  les  drogues ,  sous  le  nom  de  belleris.  Us  consis- 

tent en  un  drupe  ovale,  presque  globuleux,  d'un  brun  foncé, 
médiocrement  anguleux,  renfermant  un  noyau  ou  une  coque 

osseuse,  épaisse,  pentagone,  irrégulière,  contenant  une  se- 
mence triangulaire  ,  large  et  obtuse  à  sa  base,  acuminée  au 

sommet;  la  radicule  supérieure  courte  ,  cylindrique.  Cette 
espèce  croît  dans  les  Indes  orientales  (Poir.) 

MIROBOLANÉES,  Mjroholaneœ.  {Bot.)  Cette  famille  de 

plantes  à  laquellele  mirobolan  donne  son  nom,  formoit  primiti- 
vement une  section  de  celle  des  éléagnées.  Ensuite  elle  a  été  re- 
connue par  nous  dans  le  cinquième  volume  des  Annales  du  Mu- 

séum d'Histoire  naturelle,  comme  famille  distincte  d'après  la 

structure  de  l'embryon  que  Gaerlner  avoit  fait  connoitre  dans 
deux  de  ses  genres,  et  qui  st  été  postérieurement  trouvée  con- 

forme dans  plusieurs  autres.  En  la  séparant,  on  l'avoit  laissée 
dans  la  place  qu'elle  occupoit  auparavant  comme  section,  et  les 
mêmes  affinités  avoient  été  maintenues  sous  une  autre  déno- 

mination. Elle  fait  partie  de  la  classe  des  péristaminées  ou 

dicotylédones  apétales ,   à  étamines  insérées  au   càliçe.  San, 
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icaractère  général  est  la  réunion  des  suivans ,  ajoutés  à  ceux 

tdé']k  énoncés. 

Un  calice  monosépale ,  adhérent  à  l'oyaîre,  rétréci  au-des' 
sus  de  cette  adhérence ,  prolongé  au-delà  en  un  limbe  évasé 
^t  divisé  en  cinq  lobes  ou  dents,  qui  tombe  après  la  floraison  ; 
dix  étamine«  à  fiJets  distincts /insérées  au  limbe  au-dessous  de 

«es  divisions  ;  un  ovaire  simple  et  adhérent,  surmonté  d'un 

«tyle  et  d^un  stigmate  également  simples;  un  brou  ou  drupe 
^ec,  ou  presque  capsulaire ,  contenant  une  noix  de  même 
forme  et  monosperme  ;  graine  insérée  au  sommet  de  sa  loge; 

■embryon  dénué  de  périsperme,  à  lobes  contournés  en  spi- 
rale autour  de  la  radicule  dirigée  supérieurement. 

Les  plantes  de  cette  famille  sont  des  arbres  ou  arbrisseaux 

i,  rameaux  généralement  alternes,  ainsi  que  les  feuilles  qui 

sont  simples  et  quelquefois  rassemblées  autour  des  points  de 
partage  des  jeunes  rameaux.  Les  fleurs  axillaires,  ou  sortant 
.du  milieu  des  touffes  de  feuilles,  sont  disposées  en  épis  ou 

grappes,  ou  plus  rarement  en  corymbes  ;  souvent  Fovaire  avorte 
dans  plusieurs  indiquées  alors  comme  mâles. 

Les_genres  de  cette  série  sonf  le  bucida^  le  myroholanus  de 
.Gœrtner,  auquel  il  faudra  réunir  le  hadamia  du  même,  et 

peut-être  aussi  le pamea  d'Aublet,  ainsi  que  notre  fatrea;  le 
terminalia  dont  le  catappa  de  Gœrtner  et  Varistotela  de  Com- 
merson  doivent  faire  partie  ;  le  chuncoa  [gimhernatia  de  la 

Flore  du  Pérou)  ,  et  le  tanihouca  que  quelques  auteurs  rap- 
portent au  terminalia. 

Un  autre  arbrisseau,  eonocarpus  racemosa  de  Linnaeus,  dif- 
férent du  eonocarpus  erecta,  et  séparé  par  Richard  sous  le  nom 

de  sphœnocarpus  ,  par  M.  Gaertner  fils  ,  sous  celui  du  laguncu^' 

laria^f  présente  le  même  caractère  du  fruit  et  de  l'embryon  j 
mais  il  se  distingue  par  ses  feuilles  opposées  ainsi  que  ses  ra- 

meaux ,  par  cinq  petits  pétales  que  Swartz  a  observés  le  pre- 
mier, et,  de  plus,  par  sa  graine  qui  commence  à  germer  dans  le 

fruit  avant  qu'Use  détache  de  son  rameau,  comme  dansleman- 

glier  ou  palétuvier,  d'où  vient  son  nom  vulgaire  de  mangle 

gris  dans  les  Antilles.  Malgré  ces  dififéreoces,  il  a  beaucoup  d'af»* 
jBni tés  avec  les  mirobolanées,  par  l'ensemble  des  autres  ca- 

ractères, et  il  peut  servir  de  transition  pour  rapprocher  de 

^çtte  série  quelques  genres  de  la  famille  ̂ es  onagraires,  tels 
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que  le  eacoueia,  le  comhretum  et  quelques  autres  dont  nous 
avioDS  déjà  indiqué  le  rapport  dans  le  Gênera  PlarUarum^  et 
surtout  dans  le  Mémoire  précité  des  Annales.  Ces  genres  ont 
des  pétales,  et  quelques  uns  ont  des  feuilles  opposées  comme 
les  sphœnocarpus  ;  ils  présentent  aussi  les  autres  caractères 
principaux  de  la  fleur  des  mirobolanées ,  ainsi  que  Tabsence 

du  périsperme,  l'unité  de  graine  dans  le  fruit  et  la  radicale 
montante  ;  mais  leur  ovaire  contient  primitivement  plusieurs 
ovules  dont  un  seul  subsiste  ;  les  cotylédons  de  Tembryon  , 

au  lieu  d'être  roulés  en  spirale  autour  de  la  radicule ,  sont 
planes,  ou  tout  au  plus  légèrement  courbés  sur  les  bords, et 
la  radicule  paroit  dégagée  au-dessus.  Ces  considérations»  et 

surtout  l'existence  des  pétales  ,  nous  avoient  empêché  de 
réunir  ces  genres  aux  mirobolanées ,  quoique  nous  eussions 
reconnu  leur  affinité. 

M.  R*  Brown  n'a  pas  été  dans  la  même  hésitation  en  tra-> 
çant  dans  son  Prod,  Flor.  Nou,  HolL  sa  nouvelle  famille  des 

santalacées ,  extraite  des  anciennes  éléagnées  :  il  annonçoît  le 

futur  établissement  d'une  famille  voisine,  sous  le  nom  de 
combretacées ,  et  il  y  rapportoit ,  avec  les  vraies  mirobo- 

lanées ,  les  genres  Laguncularia  ou  Sphœnocarpus ,  Caçoucia^ 

Comhretum ,  et  d'autres  genres  polypétalés ,  voisins  de  ceux-ci, 
tels  que  le  quisqualis^  le  guiera^  le  getonia  de  Roxburgh,qui 
ont  également  les  cotylédons  planes,  ou  presque  planes.  On 
pourroit  encore  ajouter  le /(/mm/zfra  de  Willdenow  comme 
congénère  du  cacoucia»  M.  Brown  indiquoit  la  place  de  ce 

groupe  parmi  les  polypétalés,  connoissant  néanmoins  son  af- 
finité avec  les  santalacées  qui  sont  apétales. 

Si,  d'après  des  observations  générales  sur  l'analogie  exis- 
tante entre  les  plantes  apétalées  et  les  polypétalées ,  on  est 

porté  à  regarder  ici ,  avec  M.  Brown  ,  comme  moins  impor- 

tante la  présence  ou  l'absence  des  pétales,  alors  on  placeroit 
cette  famille  ainsi  composée  près  des  on  agraires  à  la  suite  du 

g^nre  dont  le  cacoucia  ne  peut  être  très-éloigné ,  et  il  fau- 
droit  avoir  recours  surtout  au  fruit  uni  ou  multiloculaire, 

pour  distinguer  ces  deux  familles.  De  plus  on  ne  pourroit  se 

dispenser  de  partager  ces  combretacées  en  deux  sections  prin- 
cipales caractéiisées  par  les  pétales  existans  ou  nuls,  les 

lobes  de  l'embryon  planes  ou  contournés  en  spirale.  L'obser- 
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valion  d*un  ovaire  triovulé  dans  le  bucida  ,  faite  par  Richard 
(An.  du  fruit,  pag.  47),  pouvant  faire  supposer  aussi  une 

pluralité  d'ovules  dans  les>  autres  mirobolanées ,  comme  elle 
existe  dans  les  vraies  combretacées,  ne  permet  pas  d'ajouter 
le  nombre  simple  ou  multiple  des  ovules  ,  comme  caractère 
dlstinctif. 

Ce  partage  nécessaire  en  deux  sections  ,  fondé  sur  la  co- 

rolle, donne  lieu  à  d'autres  considérations.  Il  est  reconnu  , 
dansl'ordre  naturel,  que  lesfamillesne  sont  pas  disposées  rigou- 

reusement en  série  unique,  comme  elles  le  sont  forcément  dans 

un  livre ,  mais  qu'elles  sont  plutôt  rapprochées  eu  masses  ou 
groupes,  présentant  plusieurs  points  de  contact  ou  d'afiinité. 
On  en  pourvoit  citer  plusieurs  qui,  indépendamment  de  leurs 
rapports  avec  celles  qui  les  précédent  ou  les  suivent,  en  ont 

aussi  avec  d'autres  plus  éloignées.  Il  est  encore  vrai  que,  si  le 
caractère  de  l'existence  de  la  corolle  varie  quelquefois ,  il  est 
généralement  plus  constant ,  et  que  conséquemment  il  doit  lé 

plus  souvent  avoir  une  grande  valeur:  ces  considérations  pour- 
roient  influer  pour  laisser  les  mirobolanées  séparées  des  vraies 
combretacées,  en  les  maintenant  dans  leurs  classes  respectives, 

et  en  évitant  ainsi  de  ne  pas  trop  contrarier  la  méthode  pro- 
posée pour  la  facilité  de  Tétude.  On  satisfaisoit  en  partie  aux 

lois  de  la  nature, ,  en  indiquant  dans  la  note  finale  de  ces  fa- 

milles les  rapports  existans,  comme  on  l'a  fait  pour  toutes 
celles  dont  on  a  pu  reconnoitre  les  affinités  prochaines  ou 

éloignées.  Cependantsile  nombre  trés-circonscrit  des  espèces 

de  mirobolanées  ne  s'accroît  point,  si  de  plus  on  admet  la  ré- 
duction de  leurs  genres  à  deux  ou  trois,  proposée  par  quel- 

ques auteurs;  et  si  enfin  leur  affinité  avec  les  santalacées  et 

autres  familles  apétales  est  moindre  qu'avec  les  vraies  com- 
bretacées, alors  on  répugnera  moins  à  les  rapprocher  de 

celles-ci,  parce  que  la  variation  du  caractère  principal  portera 
sur  un  plus  petit  nombre. 

JNous  ne  terminerons  pas  cet  article  sans  parler  des.  deux 

genres  Conocarpus  et  Gyrocarpus ,  qui  avoient  été  placés  à  la 
suite  de  cette  série,  le  premier  par  M.  firown,  et  le  second 

par  nous. 
Le  conocarpus  a  quelques  rapports  avec  les  mirobolanées 

par  ses  fleurs  apétales  et  son  ovaire,  adhérent  au  calice;  maiS; 
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«on  port  est  très  -  diflTércnt  ̂   its  Ûeurs,  rassiembl^e^  eh'  tété 
presque  sphérique  et  très-serrée,  n'ont  que  cinq  étamines  au 
lien  de  dix;  son  ovaire  ne  renferme  qu'un  ovule;  son  fruits 

très-petit .  sec  et  irrégulier  ,  conlient  une  graine  dont  l'em- 
bryon est  entouré  d'un  périsperrae  indiqué  par  M.  Gaertner 

fils,  ou  d'une  matière  spongieuse  qui  en  tient  lieu.  Cet  em- 
bryon a  bien  une  radicule  dirigée  vers  la  pointe  du  fruit , 

c'est-à-dire  inverse  et  montante;  mais  la  structure  et  la  si  tuatîon 
de  ses  cotylédons  sont  fort  dififérentes.  Ce  genre  ne  peut  rester 

près  des  mirobolanées;  il  auroit  plus  d'affinité  avec  les  san-* 

talacées,  à  la  suite  desquelles  on  le  laisseroit  comme  type  d'une 
nouvelle  famille  voisine,  dont  il  seroitle  seul  genre  connue 

Des  fleurs  apétales ,  un  ovaire  adhérent  au  calice,  un  fruit 

monosperme,  une  graine  sans  périsperme,  et  surtout  les  co- 

tylédons de  l'embryon,  rçulés  autour  de  la  radicule  ,  suivant 
l'observation  de  Gaertner,  nous  avoient  paru  être  des  earae-* 
tères  suffisans  pour  ramener  le  gjrocarpus  de  Jacquin  à  la 

suite  des  mirobolanées ,  comme  genre  voisin.  Nous  n'avions 
pas  fait  attention  que  Gsertner  annonçoit  et  iiguroit  une  radi' 
cule  descendante.  Déplus,  suivant  la  description  de  Roxburgh, 

la  fleur  n'a  que  quatre  divisions  au  limbe  du  calice,  et  quatre 
étamines  alternes,  avec  quatre  corps  glanduleux  alongés,  et 
un  stigmate  sans  style.  Dans  le  caractère  tracé  par  M.  R.  Brown, 

il  n'est  pas  question  des  quatre  glandes,  mais  quatre  divisions 
sont  ajoutées  au  calice,  et  il  dit  que  les  anthères  s'ouvrent  en 
un  panneau  de  la  base  à  la  pointe,  comme  dans  les  laurinées. 

C'tst  probablement  ce  qui  lui  fait  penser  que  ce  genre  a  plus 
d'affinité  avec  cette  famille  qu'avec  les  mirobolanées.  On 
pourroit  ajouter,  en  faveur  de  son  opinion  ,  que  le  gyrocar^ 
pus  ,  par  deux  de  ses  divisions  calicinales  ,  très-alongées  en 

forme  d'-ailes,  a  quelque  ressemblance  avec  le  pterj^gium  de 
Correa,  genre  qui  paroissoit  voisin  des  laurinées,  dont  deux 

ou  trois  divisions  du  calice  sont  prolongées  de  la  même  ma* 
nière  ;  mais  il  diffère  de  ce  genre  ainsi  que  de  toutes  les  vraies 

laurinées,  par  l'adhérence  de  l'ovaire  au  calice,  l'enroule- 

ment des  lobes  de  l'embryon ,  et  surtout  la  radicule  descen- 
dante. Il  ne  peut  donc  être  lié  ni  aux  laurinées,  ni  aux  pii- 

robolanées,  et  il  doit  être  le  type  d'une  famille  nouvelle.  Le 
pUrj'gium  lui-même  ne  peut  être  reporté  aux  laurinées,  s'il 
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M  vrai ,  comme  le  dît  Roxburgh,  que  soù  shôred  etàondfpie' 
tocarpas  congénères  du  pterjgium  ,  ont  cinq  pétales  et  des  éta* 

mines  nombreuses  hypogynes  ,  dont  les  anthères  s'ouvrent  au 
sommet:  il  faudra  aussi  chercher  pour  ce  genre  d'autres  ana* 
logies.  (J.)  , 
MIROIR  (Entom,),  nom  donné  par  Geoffroy  à  un  papillon 

qui  est  une  espèce  du  genre  Hétéroptère,  décrite  sous  le  n.**  é  de 
ce  dernier  nom,  et  que  nous  ayons  fait  figurer  dans  Tatlas, 

planche 41.,  «."^'S  et  7.  (CD.) 
MIROIR.  (  Chasse,  )  C'est  un  instrument  dont  on  se  sert 

pour  attirer  les  a/oue^^es.  Voyez-en  la  description  sous  ce  mot, 

au  tom.  I."  de  ce  Dictionnaire,  p.  496  et  suiv. 

La  fiente  des  bécassines ,  d'après  laquelle  les  chasseurs  recon- 
noissent  leur  passage,  porte  aussi  le  nom  de  miroir.  (Ch.  D.) 

MIROIR,  Spéculum,  (Ornith,)  On  appelle  ainsi  une  tache 

colorée  qui  se  ̂ trouve  sur  les  couvertures  supérieures  de» 

ailes  dé  quelques  oiseaux ,  et  qui  a  ordinairement  des  reflets 

métalliques*  Les  couleurs  diverses  de  cette  plaque  ont  été 

jugées  par  Meyer  propres  à  faciliter  la  distinction  des  espèce» 
dans  la  nombreuse  famille  des  canards ,  ancu ,  Linn. 

On  nomme  aussi  miroir  ou  œil  les  taches  qui  terminent  les 

barbes  de  la' fausse  queue  de  quelques  oiseaux,  comme  le 
paon.  (Ch.  D.) 

MIROIR  D'ANE,  MIROIR  DE  SAINTE  MARIE ,  MIROIR 

DE  LA  VIERGE.  (Min.)  Ce  sont  les  noms  que  l'on  donne 
principalement  aux  environs  de  Paris  au  gypse  laminaire* 
Voyez  Chaux  SDLFATÉE.   (B.) 

MIROIR  DES  INCAS  (Min.)  ,  nom  appliqué  tantôt  à  la 

pyrite  ,  tantôt  à  l'obsidienne ,  mais  plus  généralement  à  la  pre- 

mière substance,  parce  que  les  pierres  susceptibles  d'acquérir 
par  le  poli  un  éclat  assez  vif  servoient  de  miroir  aux  anciens 
Périj viens.  (B.) 
MIROIR  DE  VÉNUS.  (Bot.)  On  donne  ce  nom  vulgaire  au 

eampanula  spéculum  Veneris ^  nommé  aussi  doucette,  dont  on 
mange   en  salade  les  jeunes  pousses.  (J.) 
MIROIR  DU  TEMPS  (Bot.),  nom  vulgaire  du  mouron 

rouge.  (L.  D.) 
MIROITANTE  (Min.) ,  nom  donné  par  de  la  Métherîe  à  U 

DiALLAGE  métalloïde.  Voyez  ce  mot.  (  B.  ) 
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MIROSPERME,  Myrospermum.  (Bot.)  Geore  de  plante»  Jh 

cotylédooes,  à  fleurs  complètes  ,  papilionaeées,  de  la  famille 

des  légumineuses  ,  de  la  décandrie  monogynie  de  Linnaeus  ,  of^ 
frant  pour  caractère  essentiel:  Un  calice  campanule,  à  cinq 

dents  peu  marquées  ;  unp  corolle  papilionacée  ;  Tétendard 
presque  ori)icuIaire,  un  peu  échancré  au  sommet;  les  ailes 
ouvertes ,  presque  de  la  longueur  de  Tétendard  ;  la  carène  à 

deux  pétales  connivens;  dix  ëtamines  libres ,  renfermées  dans- 
la  carène;  un  ovaire  supérieur  ;  un  style  ;  une  gousse  plane  f 
aplatie  en  une  aile  membraneuse,  indéhiscente,  renfermant 

vers  son  sommet  nne  ou  denx  semences  comprimées ,  réni* 
formes. 

MiROSFERME  FRUTESCENT  :  Myrospermum  frutescens  ,  Jacq. , 
Amer. ,  tab.  1 74 ,  fîg.  4  ;  Lamck. ,  lU,  gen, ,  tab#  34 1 ,  fig.  %, 

Arbrisseau  médiocrement  rameux,  qui  s'élève  à  la  hauteur  de 
huit  à  dix  pieds,  ayant  les  feuilles  alternes,  ailées,  longues  d'en- 

viron huit  pouces ,  composées  d'environ  quinze  folioles  un 
peu  pédicellées ,  glabres,  oblongues,  obtuses,  entières,  un 

peu  échancrées  au  sommet,  longues  d'an  pouce-,  les  fleurs 
d'un  blanc  teint  de  rose,  disposées  en  grappes  lâches,  simples 
oubitides,  presque  terminales.  Le  fruit  est  une  gousse  d'un 
brun  grisâtre  ,  assez  grande  ,  membraneuse ,  indéhiscente , 
renfermant  à  son  extrémité  plusieurs  semences  dont  quelques 

unes  avortent.  Cette  plante  croit  dans  l'Amérique  méridio^ 
nale,  aux  environs  de  Carthagène. 
MiRosPERME  BADMiER:  M)Tospcrmwmpcri/i/cnifii,  Poir-,  EncycL 

Supp.  ;  Mjyroxylon peruiferum,  Linn.  fils,  SuppL ,  pag.  2  33.  Cette 
espèce  doit  être  distinguée  de  la  précédente  par  son  port  et  par 

le  petit  nombre  de  ses  foliole»  sans  impaire.  C'est  un  très-bel 
arbre,  revêtu  d'une  écorce  lisse,  épaisse,  très-ré&iueuse,  ainsi 
que  les  au  très  parties  de  cette  plante.  Ses  feuilles  sont  al  ternes, 
composées  de  deux  paires  de  folioles  pédicellées ,  glabres, 
ovales  lancéolées,  entières,  prolongées  par  une  pointe  mousse, 
traversées  par  des  lignes  de  points  trausparens  et  résineux;  les 
pétioles  et  la  principale  nervure  pubescens  ;  les  fleurs  disposées 
en  grappes  droites,  axillaires,  unilatérales,  plus  longues  que  les 
feuilles;  ayant  le  pédoncule pubescent,  et  de  petites  bractées 

sous  forme  de  tubercules  ;  le  calice  est  campanule,  d'un  blanc 
verdàlre  ;  la  corolle  blanche  ainsi  que  les  anthères  ̂   les  gousse» 
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sont  reries.  Cette  plante  croit  dans  rAmériqne  méridionale» 

Il  est  aujourd'hui  reconnu,  d'après  Mutis,  qu'elle  fournit  lé 
Baume  du  Pérou.  (  Voyez  ce  mot.  ) 

MiROSPERME  FÉDiCËLLé  :  Mjrrospermum  pedieellatum ,  Lamck. , 

IlL  gen. ,  tab«  341 ,  fig.  1 ,  et  Dict.,  n.^  22.  Grand  arbre  du 
Pérou,  dont  l'écorce  est  cendrée,  le  bois  blanchâtre,  d'un 
rouge  tirant  su  rie  noir  dansl'intérieur.  Les  branches  sont  d'un 
gris  jaunâtre,  les  feuilles  alternes,  ailées  avec  une  impaire, 
composées  de  sept  à  (Quinze  folioles  ovales  oblohgues,  entières, 
fermes,  coriaces,  criblées  de  points  oblongs,  diaphanes.  Le» 
fleurs  sont  nombreuses,  pédicellées  ,  inclinées  ,  disposées  le 

long  des  rameaux  en  épis  droits ,  longs  d'environ  six  pouces , 
d'un  aspect  fort  agréable  -,  elles  ont  le  calice  un  peu  pubescent  ̂  
campanule,  à  cinq  dents;  la  corolleblanche;  les  pétales  une  fois 

plus  longs  que  le  calice.  Les  gousses  sont  pédicellées,  oblon* 

gués,  comprimées,  obtuses,  mucronées ,  glabres ,  d'un  brun 
clair,  longues  de  trois  à  quatre  pouces.  Le  bois  de  cet  arbre, 

à  raison  de  sa  grande  dureté,  est  employé  pour  la  construc- 

tion des  édifices,  des  moulins  à  sucre,  etc.  (Poir.)' 
MIROXYLE  {Bot.),  Myroxylon ,  Forst.  Genre  de  plantes  di- 

cotylédones, à  fleurs  incomplètes,  dont  les  rapports,  dansl'ordre 
naturel,  ne  sont  pas  encore  bien  connus,  de  là  dioécie  polyan^ 
drie  de  Lininaeus,  offrant  pour  caractère  e^entiel  :  Des  fleurs 
dioïques  ayant  un  calice  à  quatre  ou  cinq  divisions  profondes, 

persistantes  ;  point  de  corolle  -,  un  bourrelet  en  anneau  au  fond 

du  calice;  un  grand  nombre  d'étamines;  les  anthères  petites, 
arrondies;  des  fleurs  femelles  ayant  un  ovaire  supérieur;  un 

style  très-court;  un  stigmate  obtus,  un  peu  trifide.  Le  fruit 
consiste  en  une  baiesèche ,  ovale,  presque  à  deux  loges,  à  deux 
semences  dans  chaque  loge. 

Forster  avc>it  d'abord  imposé  à  ce  genre  le  nom  de  myroxy'* 
Ion,  la  plante  ainsi  nommée  par  Linnœus fils,  ayant  été  réunie 

au  genre  Myrospermum  :  depuis  ,  Forster  lui-même  et  M.  de 

Lamarck,  dans  ses  Illustrations,  ont  adopté  l'expression  de 
xylosma. 
Deux  espèces  sans  description  sont  indiquées  par  Forster 

pour  ce  genre  ,  savoir:  myroxylon  suaueolens ,  Forst.,  Gen.  , 

126,  tab.  63;  xylosma  suàs^eoléns  ,  Forst.,  Prodr,  y  n.*  38a; 
Làmck.,  Ill,  gen.,  tab.  827.  Arbre  découvert  dans  les  lies  de 
3i.  3o 
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la  Sociiiéy  k  feuilles  simples,  ovales ^  dentées  en  scie;  Myro-^ 
xylon  orbitulaium ,  Font. ,  Gen* ,  tab*  63  ;  Xjrloêma  orbieula-' 

iÊtnij  Forst. ,  Frodr.^  b.*  3  8 1.  Dans  cette  espèce  les  feuilles  sout 
un  peu  arrondies,  très-entières  :  elle  a  été  observée  dans  Tile 
Savage.  Les  naturels  du  pays,  au  rapport  de  M.  Forster,  se 
servent  du  bois  de  ces  arbres  pour  communiquer  une  odeur 

agréable  à  Thuile  de  cocotier,  qu'ils  emploient  ainsi  aroma- 
tisée, pour  se  parfumeries  cheveux.  (Poia.) 

MIARO-MIRRO.  (Omiih.)  Nom  que  porte,  à  la  Nouvelle- 
Zélande  ,  la  mésange  à  grosse  tête  ,  parus  maeroeephalus ,  Lath. 
Vojet  If^AKCB.  (Ch.  do 

MIRSINE,  jy^sin«.  {Bot.)  Genre  de  plante^  dicotylédones, 
à  fleurs  souvent  polygames  ou  dioïques,  de  la  fanûlle  des 
MrdisiaeéeSj  de  i%penlandrie  monogjrnie  de  Linnaeus,  offrant 

pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  pereislaut ,  à  cinq,  quel- 
quefois à  quatre  divinons;  une  corolle  monopétale*  à  cioq 

ou  quatre  découpures;  cioq  anthères  presque  sessiles  ;  un 
ovaire  supérieur;  unstyle;  un  stigmate  lobéou  lacinié.  Le  fruit 
est  une  baie  sèche ,  à  une  seule  semence. 

Ce  genre,  d'après  des  observations  plus  exactes,  a  été  con- 
sidérablement augmenté  par  un  grand  nombre  d'espèces,  dis- 

tinguées d'abord  comme  autant  de  genres  particuliers ,  telles 
sont  :  1  .**  le  baduUij  Juss.  qui  est  le  baHhesia  de  Commerson ,  ou 
VanguUlara  de  Lamarck;  a,**  le  mongli/Za ,  Juss*,  qui  est  le  siic- 
toxylon  mangliUa,  Lamarck,.  le  caballeria  de  la  Flore  du  Pérou  ; 

Z.^  Uathyrophyllum  deLoureiro;  4.'' le  rœmeria  de  Thunberg; 
^^lerapania  d'Aublet,  ainsi  que  plusieurs  espèces  d'ardisia  et  de 
sideroxylon^  etc.  Plusieurs  de  ces  articles  ont  déjà  été  mem- 
tionnés  dans,  cet  ouvrage. 

MiRsiNE  d^Afriqve:  Mjrrsine  af ricana  y  Lion.;  Lamckn,,/U.geift., 
tab»  12a;  Commel.,  Hort.^  voL  1,  tab.  64;  Breyn.,  CerUur.r 
tab.  5;  Gaertn»,  de  Fruci,,  tab.  Ô9.  Arbuste  assez  éléganû 
toujours  vert,  dont  le  feuillage  ressemble  à  celui  du  myrte 
eommun.  Sa  tige  est  grisâtre,  haute  de  deux  à  trois  pieds;  ses^ 
rameaux  sont  nombreux,  paniculés,  rougeàtres  ou  ponctoés;^ 
SCS  feuilles  petites ,  alternes  ,.presque  sessiles ,  ovales ,  entières , 
flgulTs,  un  peu  dentées  à  >eur  sommet,  ponctuées  en  dessous; 
l|Ba;Aeniipetites  et  nombreuses,  inclinées,  un  peu  pédonculées, 

^.  Hlitairci ,  anlJairea ,  au  f^ciçulées  Lç  long  des  rameaux  ayant 
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le  calice  parsemé  de  points  glanduleux;  la  corolle  une  fois  plus 
longue  que  le  calice.  Le  fruit  est  une  baie  ou  un  petit  drnpe 

globuleux,  de  la  grosseur  d'un  grain  de  poivre ,  contenant, 
sous  une  enreloppe  un  peu  charnue,  un  noyau  u  nilo  cul  aire , 
monosperme.  Cet  arbuste  croît  au  cap  de  Bonne-Espérance. 
On  le  cultive  au  Jardin  du  Roi. 

MiRsiNE  A  FEUILLES  OBTUSES  ?  Mjrrsinê  rUuBa^  Vent.,  Jard.  de 
Cels.,  tab.  86  ;  an  M^rsinerotundifolia  f  Lamck.,  Enc.  Cet  arbuste 
ressemble  beaucoup  au  précédent  par  son  port;  il  en  diffère 
par  ses  feuilles  obtuses,  en  orale  renversé;  par  ses  fleurs  plus 
nombreuses,  réunies  en  petits  corymbes  serrés  ;  par  ses  anthères 
plus  longues  que  la  corolle  ;  par  le  stigmate  en  téie,  pubes^» 
cent ,  renfermé  dans  le  tube  de  la  corolle.  Ses  rameaux  sont 

anguleux,  pubescens,  couverts  de  glandes  noirâtres  ;  ses  feuilles 

pétiolées,  luisantes,  coriaces;  ̂ %  fleurs  d'un  pourpre  foncé, 
ayant  le  calice  couvert  de  glandes  purpurines;  les  étaminesdeinc 
fois  plus  longues  que  la  corolle ,  à  filamens  couleur  de  rose,  et 

à  anthères  surmontées  d'une  petite  glande  blanchâtre;  le 
style  épais,  très-Court.  Cette  plante  croit  aux  lies  Açores; 
elle  est  cultivée  au  Jardin  du  Roi.  On  la  multiplie  de 
graines,  de  marcottes  et  de  boutures,  dans  une.  terre  de 

bruyère.  11  faut  la  placer  pendant  Thiver  dans  la  serre  à^ort 
rangerie. 

MiisiNE  CILIÉE  ;  Myrsine  eiliata^  Kunth ,  in  Humb.  et  BonpL 

Noi^.  Gen, ,  5 ,  pag.  248 ,  tab.  245.  Cette  espèce ,  très- voisine  des 

deux  précédentes,  a  ses  rameaux  anguleux,  couvertsd'ua  duvet 
ferrugineux  ;  les  feuilles  pétiolées ,  éparses,  rapprochées,  ellip- 

tiques, arrondies  au  sommet,  un  peu  mucronées,  entières 
ou  un  peu  crénelées,  glabres ,  coriaces,  ciliées  à  leur  contour, 
ponctuées  et  glanduleuses  en  dfôsous;  les  fleurs  axillaires,  pé^ 
donculées ,  réunies  en  ombelles  serrées  ;  les  baies  globuleusl^s^ 

delà  grosseur  d'un  grain  de  poivre,  couronnées  par  le  stigmate 
presque  sessile ,  un  peu  conique ,  d'un  brun  noirâtre.  Cette 
plante  croit  sur  le  penchant  des  montagnes,  aux  environs  de 
Caracas.  (Poia.) 

MIRTE.  {Bot.)  Voyez  Myktb.  (L.  D.) 

MIRTIL.  (ËrUom.)  C'est  lé  nom  sous  lequel  Geoffroy  a  désigné 
en  frauçois  une  espèce  de  papillon  qui  est  le  jvrtmaàe  Lin» 
na^us.  (CD.) 

So. 
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MIRTILLE/(Bo^.)  Voyez  Myetille.  (L.  D.) 
MI5AG0.  (Ornith^)  Ce  nom  et  celui  de  hisago  sont  donnés 

par  Kaempfer,  dans  son  Histoire  du  Japon,  tom.  i ,  p.  413,  à 

un  oiseau  qu'il  compare  à  Tëpervier ,  et  que  Buffon ,  tom.  9 , 
2n-4.%  p.  458,  croit  devoir  ranger  parmi  les  oiseaux  aquatiques, 

attendu  que  le  poisson  est  sa  principale  nourriture ,  circons* 
tance  insuffisante  pour  déterminer  sa  véritable  place.  Kœmp- 
fer  dit  dans  sa  trop  courte  notice ,  que  le  misago  dépose  sa 
proie  dans  un  trou  de  rocher,  où  elle  se  conserve  aussi  bien 

que  le  poisson  mariné,  raison  pour  laquelle  on  Tappelle  ̂ ûo- 
gonohusi  a  VaUiar  de  hisago;  et  il  ajoute  que  ceux  qui  dé. 
couvrent  cette  sorte  de  garde-manger,  en  peuvent  tirer  un 

grand  profit,,  pourvu  qu'ils  n'en  prennent  pas  trop  à  la  fois» 
Fieurieu  qui,  au  tome  second,  pag.  4o3,  du  Voyage  auteur 
du  monde  de  Marchand,  dont  il  a  été  le  rédacteur^  cite 

l'usage  dans  lequel  sont  les  habitans  de  l'ile  de  Bassan,  sur  la 
cète  d'Ecosse ,  de  dérober  aux  fous  les  poissons  que  lea  mères 
apportent  chaque  soir  à  leurs  petits,  fait  à  ce  sujet,-  tdm.  3, 
p.  167,  la  réSexion  suivante  :  «  Ainsi,  en  Asie  comme  ea 

Europe,  l'animal  que  nous  appelons  hommt^rRvit  leur  pâture 
aux  autres  animaux,  quand  il  ne  peut  pas  manger  les  animaux 
eux-mêmes.  ^  (Ch.D.) 
MISAINE.  (ConchyL)  Quelques  ouvrages  du  dernier  siècle 

sur  la  Conchyliologie  de  cabinet,  nomment  ainsi  le  strombus 
suecinetus^  (0b  B.) 
MISANIXRA.  (Bot,)  Commerson  avoit  nommé  ainsi  une  plante 

du  détroit  de  Magellan,  parce  que  dans  plusieurs  lieux  de  ce 

détroit  il  n'avoit  trouvé  d'abord  que  des  individus  mâles  ̂  
probablement  parce  que  les  femelles  se  montroient  plus  tard^ 

Il  put  enfin  observer  eeux-ci  dans  une  seule  île  de  ces  parages, 
et  il  crut  pouvoir  établir  le  genre  Misandray  que  nous  avions 

d'abord  adopté  en  le  plaçant  à  la  suite  du  Gunnera ,  dan»  la  fa- 
mille des  urticées;  en  ajoutant  néanmoins  qu'il  devoit  peut- 

être  se  confondre  avec  ce  genre  plus  ancien ,  et  cette  réunioa 
a  été  faite  par  les  auteurs  qui  nous  ont  suivi.  (J.) 

1|^ISCA1JN.  {Bot.)  Aux  environs  de  Grenade ,  suivant  Clu- 
sius,  les  Maures  nommoient  ainsi  un  chvysocome ^  qui  est  le 

gisap^funi  luU(h-album^  C'étoit  pour  les  Espagnols  le  romera 
marino^  c'est-à-dire  la  rosée  de  mer.  (J.) 
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MISCH  MiSCH.  {Bot.)  Voyez  Mbchmech.  (/.) 
MISCOPETALUM.  (BotJ)  Sousce  nom,  M.  Hawortfa  a  détaché 

ées  saxi  frages  Issuxifraga  rotundifolidy  pour  en  former  un  genre 

distinct  qui  n'a  pas  £nf  ore  été  adopté.  (J.) 
MISCOPHË,  Miseophus^  (Entom.)  Nom  donné  par  M.  Jurine  à 

une  espèce  d'hyménoptére  voisin  dessphex  dont  il  n'a  observé 
que  le  màle,  qu'il  a  figuré  pL  1 1  ,  sous  le  n/  aS.  (C.  D.) 

MISE.  (  Ornilh.  )  Voyez  Miso.  (  Ch.  D.) 

MISÈRE.  {Ornith.)  Un  des  noms  vulgaires  qui,4*aprés  Sa- 
ierne,  p.  a33,  sont  donnés,  ainsi  que  celui  de  bonhomme'^ 

misère j  au  rouge-gorge,  mol(f,cilla  rubeèulay  Linn.,  probable* 

xnent  parce  qu'en  hiyer  ses  plumes  soQt  hérissées,  et  qu'il 
semble  transi  de' froid,  (Cii<  D^) 

MISFIKI  (Bof.) ,  nom  jappnois,  donné,  suivant  M,  Thun-^ 

bçrg,  à  son polygonumjilif orme,  espèce  de  renoûée.  (J.)' 
MISGURN  {IchthyoL) ,  nomanglois  du  Misou rn e.  Voyet  ce 

mot.  (H.  C.) 
MISGURNE,  Misgurnus^(Ichthyolf)  Genre  de  poissons  de 

la  famille  des  cyIindrosome«,  de  M.  Sumérîl,  et  de  ceUe  des 

cyprins,  de  ]Nf.  Cuvier,  qui  le  réunitaux  cobites» 
Ce  genre  a  les  caractères  suiyans  « 

Une  seule  nageoire  du  dos;  bouche  pftiU ,  garv.ie  de  barbilm 
Ions;  corps  et  queue  .cylindriques ;  peau,  gluante  et  comme  alépU 

dole-f  yeux  très-rapprochés  du  sammet  de  la  tète;  des  dents. 

Les  misgurnes  sont  faciles  à  séparer  des  Cobites^  qui  n'ont 
point  de  dents  ;  des  Botyrins  et  des  Fundules  qui  manquent 
de  barbillons;  du  Triftéronote  ,  qui  a  trois  nageoires  du  dos  % 

jàe  la  C0X.UBRINE  et  de  TOmfolk,  qui  n'eiii  ont  point.  (Voyec 
ces  dififérens  noms  de  genres  et  Cylindrosomes.} 

On  ne  reconnoît  encore  qu'une  espèce  dans  ce  genre  $ 
c'est  le 

MisGURNE  FOSSILE  :  Misgumus  fossiUs  y  Lacépède;  Cobitisfos* 
silis ,  Linnaeus.  Six  barbillons  à  la  mâchoire  supérieure  ;  quatre 

À  celle  d'en  bas;  dos  noirâtre ,  obliquement  et  longitudinale* 
ment  rayé  de  jaune  et  de  brun;  ventre  orangé  ,  ponctué  de 
9ioir  ;  joues  jaunes,  tachetées  de  brun;  nageoires  pectorales, 
dorsale  et  caudale  jaunes,  avec  des  taches  noires^  catopes  ei 
iinale  jaunâtres. 

Ce  poisson,  dont  la  taille  varie  de  dix  à  quarante  poucfs^ 
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habite  les  étangs  et  les  lacs  à  fond  vaseux.  Il  perd  difficile- 

ment la  Tie,  et  s'enfonce  dans  le  limon  pour  échapper  au 
froid  de  ThiTer ,  ou  à  la  dessiecation  des  marais  en  été ,  ce 

qui  a  fait  croire  à  quelques  auteurs  qu'il  naissoit  dans  la  terre. 

Il  ressent  vivement  l'impression  des  vicissitudes  de  l'atmos- 

phère, et  monte  à  la  surface  des  eaux  au  moment  dé  l'orage. 
Cette  habitude  l'a  fait  garder  avec  soin  dans  des  vases  par  cer- 

tains observateurs  qui  l'ont  transformé  ainsi  en  un  baronUtre 
viwuU^  et  qui  lui  en  ont  même  donné  le  nom. 
»  Il  multiplie  beaucoup ^  mais  sa  chair  est  molle ,  visqueuse 

et  d'une  saveur  de  vase  désagréable. 
Le  misgurne  avale  contiAuellement  de  l'air,  qu'il  rend  en- 

suite par  l'anus ,  après  l'avoir  changé  en  acide  carbonique, 
suivant  la  belle  àbserraûon  de  M.  Ehrmann.  (H.  C.) 

MISILE, Mui/tfs.  (ConehyL)  Genre  de  coquilles?  établi  par 
M. Oenys de Montfort (Système  deConcbjliologie^t.i,p.  29S), 

et  qu'il  caractérise  ainsi  :  Coquille  libre,  univalve,  cloisonnée; 
droite,  et  formée  en  cruche  un  peu  aplatie  ;  carénée  et  armée 
sur  un  des  côtés  ;  boncbe  ovale ,  ouverte  ;  cloisons  unies  :  siphon 

inconnu.  L'espèce  qui  lui  sert  de  type,  le  Mistus  aqoaire.  Mi- 
silus  aquatifeTy  figurée  loeo  eiUUo ,  est  une  coquille  microsco- 

pique, d'une  ligne  de  diamètre,  et  brillamment  irisée.  Elle 
se  trouve  vivante  dans  la  mer  Adriatique  et  fossile  dans  les 
environs  de  Sienne.  (De  B.) 
MiSLETOErTRUSH.  (OmiU.  )  Voyeï  Missel-Bird.  (Ch.D.) 
MIS  MIS.  (Bot.)  Voyez  Mbrmex.  ( J.) 
MISO«  (Omith.)  Ce  nom  qui  signifie  mouton,  et  celui  de 

iaeahf  c'est-à-dire  porteur  d'eau,  sont  donnés  en  Perse,  au 
pélican  ordinaire,  pelecaims  onocrotalus ^  linn.  Klein ,  citant  à 
la  page  327 ,  de  son  Ordo  Avium ,  le  voyageur  Chardin ,  tom.  3 , 
c.  9,  p.  40,  écrit  le  premier  de  ces  noms  mise^  et  les  applique 

tous  deux  au  tanlalus  loeulator ^  ou  couricaca  d'Amérique, 
auquel  ils  sont  étrangers.  (  Ch.  D.  ) 

MISOCAMPE,  Misacampe,  (Entom,)  Cette  désignation  gé- 
nérique a  été  donnée  par  M.  Latreilleaux  petits  hyménoptères 

que  Geoffroy  avoit  appelés  cynips,  mais  qui  n^étoient  point 
lescynips  de  Lianasus.  Il  a  proposé  son  admission  lorsqu'il  a 
rendu  à  ces  cynips  de  Lînnœus  leur  véritable  nom  que  Geof- 

froy avoit  changé  en  celui  de  diplolepis.  Ses  misoeampes  sont 
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«fissj  les  mêmes  que  les  îchneumons  nains  de  Linnâeus  et  que 

U'S  diplolepis  de  Fabricius,  c'est-à-dire,  de  très-petits  hjme-' 
noptéres,  voisins  des  îchneumons,  mais  à  anthènes  brisées  et 

à  corps  brillant,  qui  vivent  parasites  des  rraiscynips  et  des  larves 

de  plusieurs  insectes.  L'espèce  qu^il  donne  pour  exemple  c$t  le 
inisocampedu  Bédéguar,  ichneumon  bedeguàris ,  Lintf.,  qn'il  ne 

faut  pas  confondre' avec  notre  Ctnxps  do  Béi>66nAa,  epUps 
rosœ^  auK  dépens  duquel  il  vit.  (Dbsm«) 

MISOLAMPË,  MisoLampus,  (Entom.)  M.  Latreille  a  nommé 

ainsi  un  genre  d'insectes  coléoptères  voisin  des  blaps^  mais  dont 
les  antennes  ont  les  articles  un  peu  différemment  conformés. 
(  C.  D.) 

MISON,  {BoL)  Voyez  Myson.  (Le*i.) 

MISPlCKËL(Mm.),  nom  donné  par  les  minéralogistes  aîle^ 
tnands  au  fer  arsenieal  et  stufer  sulfuré,  Voyet  Fer  arseniCAIi*  (B«) 

MISQUE,  Miseus^  (Entom.)  M*  Jurine  a  établi  soUs  ce  û&m 

«in  genre  parmi  les  hyménoptères ,  qu'il  a  formé  en  j  groupant 
de  petites  espèces  dé  sphex.(C.D.) 

MISS^KA  (jBo^.),  nom  égyptien  du  motcharia  aspetiféUa  de 
ForskaL  (J.) 

MISSALENE,  MiisaUna.  (Entom.)  M.  Valckena^r  à  nommé 

ainsi  un  genre  d'araignées  de  la  Nouvelle-Hollande,  voisin  des 
mygales,  et  dont  M,  Latreille  a  fait  depuis  le  genre  Eriodon* 

(CD.) 
MISSARRO  (Afamm.),  nom  languedocien  du  lérot.  (Dssm.) 

MlSSEli-BIRD  (Ornith.  ),  nom  anglois  de  là  grive  draine, 
qui  est  aussi  appelée  missU,  (Ch.  D.) 

MÏSSETSJ^.  (Bot.)  Nom  turc  donné  dans  File  de  Rhodes*, 

suivant  Forskal,  à  un  acacia  qu'il  nomm^  mimosa  sûorpîoides, 
que  l'on  cultive  beaucoup  à  cause  de  j»es  tétés  de  fleurs  donl 

on  fait  de  beaux  bouquets.  Ses  gousses  sont  enduites  d'unsufe 
tenace  amer,  et  tirant  sur  le  brun.  (J.) 

MISSïLANCE.  (Ornith.)  Joseph  Mayer  est  lé  seul  qui  ait 

vu  l'oiseau  ainsi  appelé  en  Bohème/ et  qui  ait  fourni,  iur  ses 
mœurs,  des  notes  d'après  lesquelles  Vanderstegen  de  Patte  l'a 
rangé  parmi  les  cresserelles,  sous  le  nom  defaloo  hohêmiau*  ; 
mais  plusieurs  naturalistes  douterit  quecesoituntapacedtnrsff* 
Voyez  tom.  VU  de  ce  Dictionnaire,  p.  2 i3.  (€9%  D.) 

MISSJSSAI  (Ornith.),  nom  olgonquîn  dn^diridt^n,  Stfi/ant 
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liackensiey  loin,  i  de  ses  Voyages,  p.  264,  meUagris  gallo- 
pofro ,  Linn.  (  C  H .  D  •  ) 

MISSOLA.  (lehll^ol.)  Suivant  M.  Risso,  on  appelle  ainsi 
rémissole  à  Nice.  Voyez  Emissole*  (  H.  C.) 

MISSOTTE.  {Bot,)  On  désigne  par  ce  nom  ,  aux  environs 
^eLa  Rochelle,  le  paturin  maritime.  (Lem.) 

MISTEL  DROSSEL.  (Ornilh.)  Ce  nom  et  ceux  de  misUl- 
tiemmer  et  mistlek  sont  donnés  en  Suisse  à  la  grive  draine, 
iurdus  viscivorus^  Linn.  (Ch«  D.) 

MISTIOTJINESL  {BoL)  Voyez  Kutsjin as.  (J.) 
MIS  Y.  (Afm.)  Oh  a  beaucoup  disserté  sur  cette  substance 

dont  Pline  a  noué  l'histoire  avec  celle  du  ehalcites  et  du  5or^. 

Il  est  probable  que  c'étoit^  comme  ces  deux  derniers,  un  sul- 
fate métallique  ou  vitriol;  mais  il  est  bien  difficile  de  dire  de 

quel  métal,  et  il  est  plus  probable  que  c'étoitTétat  ou  mélange 
de  sulfate  provenant  de  la  décomposition  des  pyrites  ,  et  par 
conséquent  de  sulfates  de  fer  et  de  cuivre.  La  couleur  jaune 

qu'il  lui  attribue  convient  assez  aux  efflorescences  de  sulfate 
de  fer  qu'on  observe  sur  les  schistes  alumlneux.  (  B«  ) 

MITA.  (Bot,)  C'est  a  Madagascar  le  nom  d'une  racine  odo« 
rante  et  tubéreuse,  provenant  d'un  souchet.  Les  femmes  la 
portent  pendue  à  leur  cou,  enveloppée  dans  un  linge.  (Lem.) 
MITCHAGATCHL  (Oriw7?i.)  Voyez  au  tom.  XX  Vil  de  ce  Dic- 

tion., p.  477»  Macareux  a  aigketies,  fr a tercula  cirrata^  (Ch.D.) 
MITCHATGATCHI  {Ornith.),  nom  kamtschadal  du  maca- 

reux  du  Kamtschatka.  (Desm.) 

MITCHELLE,  Mitchetla.  {Bot.)  Genre  déplantes  dicotylé- 
dones, à  fleurs  complètes,  monopétalées,  régulières,  delà 

famille  dei  rubiacées  ,  de  la  tétrandrie  monogynU  de  Linnaeus, 
offrant  pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  court,  persistant, 
il  quatre  dents; deux  corollesmonopétalessurlemême  ovaire; 

quatre  étamines ;  un  ovaire  inférieur;  un  style;  quatre  stig- 
mates; une  baie  à  deux  lobes;  quatre  semences. 

MiTCHELLE  RAMPANTE  :  Mitchella  rcpciis  ̂   Linn.  ;  Lnmck.  ,  III. 

gen,^  tab.  63;  Pluk.,  Amalth,^  tab.  444,  fig.  2.  Pelite plante 
très  élégante,  remarquable  par  ses  jolies  fleurs  odorantes ,  par 

4es  fruits  d'un  rouge  vif.  Ses  tiges  sont  grêles,  un  peu  ligneuses, 
rampantes,  radicantes,  étalées  et  rameuses ,  tétragones,  pu- 
bftfcentes  sur  deux  faces  opposées^  Les  feuilles  sont  petitfs, 
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pétiolées^  opposées ,  ovales,  presque  en  cœur,  obtuses ,  quel- 

<]uefoi6  un  peu  mucrooées ,  glabres,  vertes,  entières;  les  pé<^ 
àiolés  réunis  à  leur  base  par  une  stipule  courte  ;  les  pédon- 

cules solitaires  ,  très-courts  ,  presque  toujours  terminaux  , 

soutenant  un  ovaire  au  sommet  duquel  on  observe  deux  co- 
rolles, comme  on  en  rencontre  dans  quelques  espèces  de 

<:hèvTe'-feuille^  ce  qui  résulte  sans  doute  de  ce  que  deux  fleurs  se 
trouvent  soudées  par  leur  base.  La  corolle  est  monopétale;  le 

tube  cylindrique ,  alongé;  le  limbe  évasé ,  velu  en  dedans,  à 

quatre  divisions  aiguës.  Les  âlamens  sont  très-courts,  attachés  au 

lube  delà  corolle  ;  les  anthères  oblongues.  L'ovaire  est  inférieur, 

a  deux  lobes;  de  chaque  lobe  s^élève  une  corolle  munie  cha- 
cune d'un  style  et  de  quatre  stigmates.  Le  fruit  consiste  en 

une  baie  globuleuse  ,  à  deux  lobes,  à  double  ombilic;  quatre 
semences  comprimées  et  calleuses. 

Cette  plante  est  très-commune  à  Tombre ,  aux  lieux  un 
peu  humides  dans  les  forêts  de  la  Caroline  :  on  la  cultive  «u 

Jardin  du  Roi.  Elle  se  multiplie  avec  facilité  dans  delà  terre 

de  bruyère,  par  $es  semences  qui  mûrissent  tous  les  ans;  par 

la  séparation  de  ses  tiges  qui  prennent  racine  à  tous  leurs 
nœuds;  par  marcottes  et  par  boutures;  et,  comme  elle  ne 

craint  pas  les  gelées ,  elle  peut  garnir  agréablement  le  dessous 
des  massifs  •  (  Poia.  ) 

MITE  ou  MUTE,  Acarus,  (Entom.)  Ce  nom,  attribué 

A  tous  les  insectes  sans  ailes,  excessivement  petits,  d'après 

l'étymologie  grecque  ûLicobgoç,  qui  ne  peut  être  coupé,  a  été 
donné  d'abord  par  Linnaeus  à  un  genre  très-nombreux  qui  est 
4levenu  une  famille  caractérisée  par  les  particularités  suivantes: 

Huit  pattes;  deux  yeux  ;  bouche  sans  mâchoires,  formée  d'un 
tuyau  cylindrique,  ou  suçoir  à  deux  valves,  accompagnée  de 

deux  palpes  comprimés  égaux.  M.  Latreille  en  a  fait  une  tribu 

sous  le  nom  d'AcARiPEs,  dans  ce  qu'il  nomme  la  famille  des 
arachnides  trachéennes  holètres.  Voici  les  noms  qu'il  leur 

donne  :  i.*  les  trombidies ^  2.°  les  érythrées,  3.**  les  gamaseSj 
4.*  les chrylètes ,  5«°  les  oribates,  6 .**  les  uropodes ,  y.Mes  sarcoptes , 
8."  les  bdelles ,  9.°  les  smaridies ,  1  o.*  les  ixodes ,  1 1  •**  les  argus , 
1 2."  les hydrachnes  ou  atax ,  1 3.°  les  ej'taïs ,  1 4.*^  les  limnoehares , 
i5.*  les  earis,  16.*  les  leptes^  17."  les  atomes j  18.°  enfin  les 
ctjrpètes. 
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NcTus  avons  réuni  la  plupart  fie  ces  aptères  dans  une  seule 

et  même  famille  caractérisée  parla  présence  d'un  bec  ou  suçoir; 
k  tête  et  corselet  distincts ,  sans  m&cboires  ni  ailes ,  et  les  genres 
que  nous  y  ayons  rapportés  sont  les  Smasidibs,  les  Tiques  ou 
IxoDES,  les  Leptes  et  les  Sahcoptes.  Voyez  ces  mots  et  la  planche 
5a  de  Tatlasde  ce  Dictionnaire.  (CD.) 

MITELX.A.  (Bol.)  Ce  genre  de  Toumefort  a  été  adopté  par 
LinnsDus  qui  en  a  séparé  le  genre  Tiarella.  Vojtt,  Mitbllb  et 
TiASBLLB.   (  IsEM») 

MITELLE,  MUella,  (Malenfoz.)  C*est  le  nom  sous  lequel 
M.  Oken,  Sj$L  gén.  d'HUt.  I<^at.^  part.  B,  pag.  362  ,  a  désigné 
dans  le  genre  Lepaê  de  Linnasus,  la  petite  subdivision  propasée 

long-temps  auparavant  par  Hiil,  sous  la  dénomination  de 
Scaltellom  ,  adoptée  par  M.  Leach.  Voyez  ce  mot.  (De  B.) 

MITELLE  ,  Milella.  ('Bo^)  Genre  de  plantes  dicotylédonei, 
à  fleurs  complètes,  polypétalées ,  de  la  famille  des  saxifragiet, 
dt  la  iéeandrU  digjrnie  de  Linnœus  ̂   offrant  pour  caractère 
essentiel:  Un  calice  persistant ,  à  cinq  divisions;  cinq  pétales 
laciniés,  attachés  au  calice;  dixétamines;  un  ovaire  supérieur; 

deux  styles  courts;  une  capsule  uniloculaire  ,  s^onvrant  ea 
deux  valves  polyspermes. 

MiTRLLB  DirRYLLB  :  MitelUtUpl^Uaj  Liun.;  Lamck. ,  IU.gm,, 
tab.  373 ,  fig.  1  ;  Mentz. ,  PugiU, ,  tab.  10  ;  Gœrtn. ,  dcFraeL^ 
1 ,  tab.  44.  Une  touffe  de  feuilles  radicales  sortent  des  racines; 

elles  sont  portées  sur  de  longs  pétioles,  assez  grandes ,  en  cœur, 
un  peu  aiguës,  crénelées,  quelquefois  à  trois  ou  cinq^lobes^ 

molles,  ri*uo  beau  vert,  légèrement  pileuses  à  leurs  deux 
faces,  ainsi  que  les  pétioles.  Du  milieu  de  cette  touffe  s'élè- 

vent plusieurs  hampes  portant  vers  leur  milieu  deux  feuilles 
opposées,  presque  sessiles.  Les  fleurs  sont  petites^  un  peu 

pédicellées,  blanchâtres,  placées  dans  l'aisselle  d'une  bractée 
fort  courte  sur  une  grappe  droite  et  lâche;  les  pétales  fine- 

ment frangés  à  leurs  bords.  Le  fruit  est  une  capsule  un  peu 
lenticulaire,  médiocrement  tomenteuse,  renfermant  sept  s 
huit  semences  noires  et  luisantes.  Cette  plante  croit  dans  les 

bois  de  TAmérique  septentrionale.  "'^ 
MrrBLLE  R^NiFoaMB  :  Mitella  reniformis ,  Lamck. ,  Encycl-  ̂   et 

IlL  gen,,  tab.  373,  fig.  9;  Mitella  nuda,  Linn.  Quoique  très- 
rapprochée   de    la  précétiente,    cette  espèce  est   beaucoup 
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plus  petite,  et  assez  bien  distinguée  par  des  caractères  qiii 

lui  sont  particuliers.  Ses  tiges  sont  couchées,  grêlçs,  herba- 
cées, radicaotes;  les  feuilles  petites,  alternes,  pétiolées  , 

réniformes  ,  orbiculaires  ,  bordées  de  grosses  crénelures, 
parsemées  de  poils  rares;  les  pétioles  pileux ^  les  fleurs 

petites,  médiocrement  pédicellées,^  disposées  en  une  grappe 
simple  très^làche-,  les  calices  ouverts  en  étoile;  Jes  pétales 
pînnatifides;  les  divisions  aussi  ânes  que  des  cheveux;  les 

capsules  oblongues,  comprimées,  s'ouvrant  au  sommet  en 
detix  valves;  les  semences  noirâtres.  Cette  plante  croît  dans  les 
contrées  septentrionales  de  TAsie. 

MiTBLLB  A  FEUILLES  EN  CŒUR  :  MUella  cordifoUa  ,  Lamck. , 

Encycl.,  et  IlL  gen. ,  tab.  SyS  ,  fig.  3.  Cette  plante  a  des  tiges 

grêles,  presque  nues,  longues  d'environ  cinq  pouces,  cour^ 
bées  à  leur  base ,  mais  non  rampantes ,  garnies  dans  leur  mi* 

lieu  d*tfne  très-petite  feuille  pétiolée  ;.  les  radicales  sont  en 
cœur,  pétiolées,  crénelées,  hispides  ,  étalées  en  tou£fe;  les 

racines  couvertes  à  leur  collet  d'écaillés  brunes  ,  presque 
imbriquées  ;  les  fleurs  petites,  distantes,  disposées  en  grappe 

courte;  les  pétales  pinnatifides,  un  peu  plus  longs  que  le  ca- 
lice. Cette  plante  a  été  cultivée  au  Jardin  du  Roi  :  on  la  soup<* 

çonne  originaire  de  la  Sibérie* 
On  trouve  dans  Michaux,  FZor.  Bor,  Amer.^  1 ,  pag.  270, 

une  autre  espèce  très -voisine  de  la  précédente,  dont  les 
feuilles  sont^un  peu  lobées,  arrondies  et  en  cœur.  Elle  croît 
sur  les  confins  méridionaux  du  Canada  ;  une  espèce  à  grandes 
fleurs,  mitella  grandijlora^  a  été  mentionnée  par  Pursh  d^ins 

sa  Flore  d'Amérique,  vol.  1  ,  pag.  3i4.(PoTtt.) 
MITHON  (flo/.) ,  nom  péruvien  d'une  onagre  citée  et  figu-- 

réepar  Feuillée,  qui  eaiV  œnotheraprostrata  de  la  Flore  du  Pérou. 
(j.) 

MITHRAX,  Mi'ferojr.  {Crust.)  Genre  de' crustacés  déca* 
podes,  brachyures,  rapproché  des  eurynomes  et  des  parthe- 
nopes,  décrit  à  Tarticle  Malacostracés,  tom.  XXVIII,  pag.  265. 
(Desm.) 

MITHRAX.  (Mm.)  C'est  ,  dit  Pline,  une  pierre  de  Perse 
et  des  montagnes  de  la  mer  Rouge  ;  présentée  au  soleil , 

elle  fait  voir  une  grande  variété  de  couleur  ;  on  croit  que  c'é- 

toit  la  même  pierre  que  celle  qu'on  nommoit  gemma  solU* 
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On  peut  rapporter  avec  assez  de  vraisemblance  ce   minéral 
aux  opales  ou  aux  girasols.  (B.  ) 
MITHRIDATEA.  {Bot,)  Commerson,  dans  ses  manuscrits, 

nommoit  ainsi  Vambora  de  Madagascar,  dont  nous  avons  cru 

pouvoir  conserver  le  nom  de  pays  comme  n'étant  pas  barbare. 
Schréber  et  Willdenow  ont  préféré  celui  de  Commerson.  Ce 
genre,  auparavant  rapporté  aux  urticées,  maintenant  mieux 

connu,  l'ait  partie  delà  nouvelle  famille  des  monimiées*  Vojet Ambora.  (J.) 

MITHRIDATIUM.  (Bot.)  Ce  nom ,  cité  par  Craf e vas ,  Pline 
et  C.  Bauhin,  appartient,  suivant  ce  dernier,  à  la  plante 
nommée  vulgairement  dent  de  chien,  erythronium  dens  canit, 
et  Adanson  Ta  adopté  pour  son  no  m  générique.  (J.) 
MITILÈNE.  {Orniih.)  Il  a  déjà  été  parlé  de  cet  oiseau,  à 

l'articie  Bruant  de  ce  Dictionnaire ,  tom.  V,  pag.  38  du  supplé- 
ment, où  l'on  a  exposé  que  M.  Temminck,  dans  la  i  .**  édition 

de  son  Manuel  ornithologique ,  considéroit  le  mitilène,  em* 
heriza  lesbia,  Gmel.,  pi.  enl.  6bGj  fig.  2  ,  et  le  gavoué  de  Pro» 

yence ,  emheriza  proi'ijicialis  ̂   Gmel. ,  même  pi. ,  ûg,  1  ,*  comme 
appartenant  tous  les  deux  à  Tespéce  du  bruant  de  roéeaux,  em- 
heriza  sehœniclusj  Linn.;  mais  dans  la  seconde  édition  de  cet 

ouvrage,  M.  Temminck  a  formellement  reconnu  ,  pag.  309  et 
3 18,  que  le  mitilène  et  le  gavoué  étoient  deux  espaces  dis- 

tinctes et  différentes  du  bruant  d-e  roseaux.  (Cs«  D. ) 
MITINA.  (i9o^)  Adanson  distingue  sous  ce  nom  une  espèce 

de  carline,  cariina  lanata  ,  dont  les  écailles  du  périanthe  sont 
sans  épines  sur  le  côté.  (J.) 
MITOSATES,  Mitosata,  [Entom.)  Fabrîciusa  donné  ce  nom 

à  ce  qu'il  nommoit  une  classe  ou  plutôt  un  ordre  parmi  les 
insectes.  Il  y  rapporloit  les  myriapodes  ou  mille-pieds,  dont  le 
caractère,  tiré  des  parties  de  la  bouche,  étoit  ainsi  exprimé: 
Deux  mandibules  composées;  deux  mâchoires  et  deux  palpes 
distincts,  ou  soudés  et  réunis  avec  la  lèvre  «  (CD.) 
MITOU*  [Ornilk.)  Pour  cette  espèce  de  hocco,  qui  se 

nomme  aussi  mitu-poranga ,  crax alector  ̂   Lînn.  et  Lath,,  voyex 
Tarticle  Hocco,  tom.  XX{,p.  269  de  ce  Dictionnaire.  (Ce.  D.) 

MITRA.  {Bot,)  Houstoun  avoit  fait  sous  ce  nom  un  genre  ̂  

ndopté  d'abord  par  Linnœus  sous  celui  de  mitreola^  et  ensuite 

jreuoi  par  lui  à  Top^ior^'za,  gue  nous  placions  dans  les  gentia^ 
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nées}  mai»  un  examen  plus  attentif  de  ce  dernier  genre  a. 

prouvé  qu'il  avoit  Tovaire  adhérent  au  calice  et  les  autres  ca- 
ractères des  rubiacées,  pendant  que  le  mitreola  conservoit 

ceux  des  gentianées.  Il  a  donc  été  nécessaire  de  rétablir  ce 
dernier  en  le  séparant  de  Vophiorhiza,  (J.) 

MITRAGYNE  {BoQ^  nom  proposé  par  R.  Brown,  pour  dé- 
signer le  genre  Mitrasacme  de  Labillardière.  (Lbm.) 

MITRAIRE,  M'avaria,  {Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylé- 
dones ,  à  fleurs  complètes,  mon»pétalées,  irrégulières ,  de  la 

didynamie  angiospermie  de  Linnaeus ,  offrant  pour  caractère 

essentiel  :  Un  calice  double  persistant  -,  Textérievir  en  forme 
de  mitre  y  fendu  inégalement;  Tintérieur  à  cinq  divisions; 
une  corolle  tubulée,  ventrue,  à  deux  lèvres;  la  supérieure 

bifide  ;  rinférieure  à  troi»  découpures  ;  quatre  étamines  didy« 
names,  saillantes;  un  ovaire  supérieur;  un  style;  une  baie 
succulente ,  à  une  loge  ;  les  semences  nombreuses,  éparses» 

MiTRAïaB  A  FLEURS  ÉCARLATES  *.  MUraria  coccinea ,  Cavan, , 
Icofi.  rar»y  6,  lab.  579.  Arbrisseau,  dont  les  tiges  «ont  ligneuses, 
grimpantes;  les  rameaux  foibles ,  opposés  ,  presque  articulés, 
un  peu  velus  ettétragones;  les  feuilles  opposées  ou  ternées, 

médiocrement  pétiolées,  ovales,  aiguës  ,  dentées  en  scie,  lé- 
gèrement pileuses  en  dessus,  glauques  en  dessous  ,  longues 

d'un  pouce  et  plus;  les  fleurs  solitaires ,  axillaires,  quelque^ 
fois  géminées  ou  ternées,  inclinées  sur  des  pédoncules  rudes, 
épaissis  vers  leur  sommet,  ayant  le  calice  extérieur  velu ,  fendu 

jusqu'à  sa  moitié  en  deux  découpures  ovales,  concaves,  presque 
de  m^me  longueur;  ses  divisions  inégales,  linéaires,  aiguës; 

la  corolle  d'un  rouge  écarlate ,  longue  d'un  pouce  et  demi, 
le  tube  plus  long  que  le  calice  ;  le  limbe  court  ,*  à  deux  lèvres, 
les  filamens  des  étamines  d'un  beau  rouge,  insérés  à  la  base 
du  tube  y  le  rudiment  d'un  cinquième  filament  ;  les  anthères 
ovales ,  à  deux  loges;  le  style  pi  us  long  que  les  étamines.  Cette 
plante  croît  au  Chili.  (Poir») 

MITRALE  [AnaU  et  Fhy^.)^  qui  a  la  forme  d'une  mitre; 
se  dit  tantôt  de  deux  languettes  ,  ou  appendices,  de  la  val- 

vule ventriculaire  de  l'oreillette  gauche  du  cœur,  et  tantôt  de 
cette  valvule  elle-même.  Cette  valvule,  située  à  l'entrée  de 

l'oreillette  gauche  dans  le  ventricule  correspondant,  a  pour 
effet  d'empêcher  le  sang,  au  moment  de  la  contraction  di* 
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rentricule  ,  de  peflûer  dans  roreîlletle,  et  de  le  forcer  aiiwf 

k  s'engager  dans  Taorfe.  L'usage  et  la  disposition  des  valvulet 
qui  dirigent  iecoiirsdu  sang,  et  maiotiennent  sa  progression, 
formant  Tnn  des  points  les  plus  curieux  et  les  plus  importans 
de  la  théorie  de  la  circulation ,  nous  reviendrons^  avec  le  dé- 

tail convenable,  sur  ce  point,  aux  roots  Valvule,  VsnTset 
Système  SANGUIN  ou  circulatoire.  (F/) 

MITRARIA.  (Bot.)  Le  genre  Butonica  de  Rumph  ,  avoît  été 
publié  par  Sonnerat  sous  le  nom  de  Commersonia,  Forster  en  a 

fait  son  harringlonia  adopté  par  Lionteus  fils.  Gmelin,  en  con- 
âcrvànt  le  barringtonia  et  faisant  un  double  emploi  ,  a  nommé 
mitraria  la  plante  de  Sonnerat.  Nous  avons  préféré ,  ainsi  qae 
M.  de  Lamarck,  le  nom  de  butonica  comme  le  plus  ancien.  Dans 

un  ouvrage  plus  récent,  on  a  confondu  à  tortlemi^rorfade  Gme- 
lin  avec  notre  stravadium ,  genre  voi  in ,  mais  très-distinct  II 
existe  un  autre  mitraria  très-différent,  publié  par  Cavanille, 
lequel  parott  appartenir  à  la  famille  des  personnées.  (J«) 
MITRASACME,  MUrasaeme.  {Bol.)  Genre  de  plantes,  di* 

cotylédonej9 ,  k  fleurs  complètes,  monop étalées ,  de  la  famille 
des  penonnées  ,  delà  tétrandrie  monogjynie  de  Linnasùs,  offrurt 

pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  k  deux  ou  quatre  divi- 
sions; une  corolle  presque  campanulée,  tétragone,  à  quatre 

lobes;  quatre  étamines  égales  ;  nn  ovaire  supérieur;  un  style'? 
iiàe  capsule  percée  sous  le  style ,  sans  valves ,  s*ouvrant  k  son 
sommet  en  deux  demi-loges  dans  Tintérieui^  plusieurs  semences 
fort  petites. 

MiTRASACME  PILBU9E  :  Mitrasacme  pilota  j  Il<abill.,  Nov.  Holi,^ 

1,  pag.  36,  tab.  49,  Poir.,  2//.  gen,,SuppL^  tab.  giS.  Plante 
herbacée ,  pileuse  sur  la  plupart  de  ses  parties  ,  dont  les  tiges 
sont  courtes,  divisées  en  un  grand  nombre  de  rameaux  grêles, 
couchés,  fistuleux,  longs  de  neuf  à  dix  pouces,  garnis  de 
feuilles  opposées ,  sessîles,  ovales ,  un  peu  oblongues,  entières, 

pileuses-^  les  fleurs  solitaires,  axiilaires,  médiocrement  pédon- 
culées,  ayant  le  calice  à  quatre  découpures  profondes,  couvert 
de  poils  courts;  la  corolle  presque  campanulée,  tétragone, à 
quatre  lobes  courts,  un  peu  tomenteux;  lesfilamens  presque 
delà  longueur  du  tube;  les  anthères  hastées;  un  ou  deux  styles 

connivens;  un  stigmate  en  tête;  une  capsule  petite,  globu- 
leuse ,  un  peu  comprimée  ̂   à  demi  divisée  en  deux  loges  s 
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son  sofiimet  9  contenant  plusieurs  semences  noiràires ,  atta- 
chées à  un  réceptacle  spongieux,  soudé  sur  iesr  cloisons*  Cette 

plaote  croit  aux  lieux  humides,  dans  la  terre  Van-Diémeo. 
Plusieurs  autres  espèces  de  mitrasa^me  ont  été  découvertes 

pur  M.  Rob»  Brawn,  dans  la  Nouveiie  Hollande.  Cet  auteur 

les  a  distribuées  en  quatre  ordres,  ainsi  qu'il  suit: 

'^  Calice  à  quatre  divisions^  élamines  non  saillanUi  ,  inséréeê 
vers  le  milieu  du  tube  de  la  corolle;  style  bifide  à  sa  h  a$e  ;  stig- 

mate à  deux  lobes* 

MiTftASACMB  POJLYMoapflB  ;  Mitrosacmc  poljrmorpka  ,  Robert 

Btowtk^  Nov,  HoU,y  I ,  pag.  45a.  Ses  tiges  sont  4rqite$,  hé^ 
riasées,  garnieis  de  feuilles  linéaires,  un  peu  ciliées,  glabres, 
ou  légèrement  pileuses  en  dessous  ;  les  fleurs  disposées  en 
embeiles  presque  simples;  lepédoneule  alongé  ayant  le  calice 
glabre;  et  %t%  divisions  point  barbues  à  leur  sommet*  Dmss  le 
■nïraiacmeafic;feéiM,lesracinessontviyaees;  la  fige  estciMieliée; 
à  rameaux  asoeadims  y  j^leux  aux  entreHQœiids;  les  feuilles  sont 

linéaires,  obtuses,  hérissées  à  leurs  deax  ÙLces-,  les  fleurs  e» 

une  om^bellesesisile,  composée  d^euviron  troisfieurspédicellées; 
Its  pédicelles  glabres f  les  découpures  du  calice  barbues  au 
sommet. 

MiTSÀSACMB  A  rtusiBURS  TIGES  ;  Miirosacme  mii/^oou/îs ,  Rob« 
Brovirn ,  L  c.  De  %es  racines  sortent  plusieurs  tiges  simples  , 
droites,  hérissées.,  garnies  de  feuilles  linéaires,  pileuses;  deux 
«u  quatre  pédoncules  uniflores,  situés  dans  Faisselle  des  feuillet 

siijpérieures,  pileux,  plus^eoiirts  que  les  tiges.  Le  calice  est  entiè- 
rement pileux,  presque  de  la  longueur  du  tube  de  la  coroll^e  jle 

limbe  de  celle-ci  une  fois  plus  court  f  les  capsules  sojdt  ovales*. 

**  Calice  bifide. 

MiTihASACMBrARADOXALE  ;  Mitrasacme paradoxa ^  Rob.  Brown, 
/•  c.  Cette  plante  a  des  tiges  droites  ,  garnies  de  feuilles  H* 
néaires  lancéolées  ;  les  fleurs  sont  disposées  en  une  ombelle 
terminale. 

***  Style  point  divisé;  stigmate  entier, 

MiTRASACME  cdnmvente;  MUrasacmc  connota^  Rob.  Brown  ̂  

i.  c.  Ses  tiges  sont  pileuses ,  garnies  de  feuilles  lancéolées ,  li* 
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néairesy  traversées  par  trois  nervures  ;  les  feuiHessupérîeurcy 

rapprochées  presque  eu  étoile  ;  le  pédoncule  est  glabre ,  termi-' 
nal,  plus  long  que  la  tige  ;  les  fleurs  sont  disposées  en  une  ombelle 
simple;  elles  ont  le  limbe  de  ia  corolle  presque  de  la  longueur 
du  tube  ;  ses  divisions  linéaires,  lancéolées-;  celles  du  calice  une 
fois  plus  courtes  que  le  tube. 

'^^^'^  Calice  plissé i  le$  lobes  concaves;  étamines  saillantes  ,  pla* 
eées  à  Vorijice  de  la  corolle;  capsule  divisée  à  demi  en  deux 
valves, 

MrraASACME  douteuse  ;  Mitrasacmt  amhigua ,  Rob«  Brovm  f 

L  e.  Cette  espèce  a  ses  feuilles  linéaires  lancéolées  ;  de  sa  ra- 

cine ^'élèvent  des  hampes  nues  ;  les  fleurs  réunies  en  une 
ombelle  presque  composée.  Cette  plante  et  les  précédente» 
sont  toutes  originaires  de  la  Nouvelle-Hollande.  (  Pchr.) 

MITRE,  Mitra,  [Conclu)  Genre  de  coquilles  établi  par  M.  de 

Lamarckpour  un  grand  nombre  d'espèces  que  Linnseus  rangeoit 
parmi  ses  volutes,  parce  que,  comme  celles-ci ,  elles  ont  des  plis 
à  la  columelle,  mais  qui  en  sont  généralement  distinctes ,  parce 
que  ces  plis  vont  en  diminuant  insensiblement  de  grandeur 

d'arrière  en  avant  ou  du  haut  en  bas,  que  le  sommet  de  la 
spire  est  constamment  pointu,  au  lieu  d'être  mamelonné  ou 
arrondi  comme  dans  les  véritables  volutes.  Il  faut  ajouteraussi 

que  la  coquille  souvent  élancée  ou  turriculée  est  rarement 

lisse,  ou  qu'elle  a  un  drap  marin  évident.  Malgré  cela  ce  sont 
deux  genres  fort  voisins;  peut-être  même,  quand  ou  connoitra 

ranimai  des  mitres,  devra-t-onles  réunir.  Quoi  qu'il  en  soit, 
voici  les  caractères  de  ce  genre  qui  doit  être  placé  dans  la  famille 
des  entomostomes  in&perculés  :  animal  tout-à-fait  inconnu; 

coquille  ordinairement  turriculée ,  subfusîforme,  à  spire  éle- 
vée, pointue  au  sommet;  les  tours  larges,  aplatis  et  adoucis; ou- 

verture petite ,  triangulaire ,  plus  large  et  fortement  échancrée 
en  avant;  le  bord  droit,  tranchant,  presque  denté,  plus  long 
que  le  bord  columellaire  qui  est  droit  et  garni  de  plis  obliques , 

parallèles,  dont  les  antérieurs  sont  les  plus  petits;  point  d'oper- cule. 

Les  mitres  sont  des  coquilles  qui  paroissentappartenir  exclu- 
sivement aux  mers  des  pays  chauds;  aussi  leur  coloration  qui 

est  fort  variée  est-elle  souvent  très-vive.  Ou  n'en  a  pas  encore 
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liîstiiigbé  ̂ ns  nos  mei^  septentrionales ,  et  cepeiidànt  on  éà. 

connoit  déjà  un  assez  grand  iiombre  d'espèces  fossiles  et  sanâ 
analogues.  M.  de  Lamarck  qui  a  publié  ube  Monographie  de  ce 

genre  dans  les  Annales  du  Muséum,  vol.  1 7  j  a  caractérisé  quatre- 
vingts  espéc-^s  vivantes  dans  sa  nouvelle  édition  des  Animaux 

sans  vertèbres.  Malheureusement  il  est  assez  difficile  d'établii^ 
quelques  coupes  naturelles  ou  artificielles,  qui  f^ciliterdientta 

distinction  d'un  aussi  grand  nombre  de  coquilles.  Quelques 
unes  ont  cependant  une  sorte  de  pli   à  l'extrémité  posté- 

rieure de  la  lèvre  droite,  qui  a  quelque  analogie  avec  ce  qui 
existe  à  la  même  place  dans  les  pieu  ro tomes  ;  ce  sont  celles  dont 

la  spire  est  en  général  plus  aiguë,  plus  élevée,  ce  qui  leur  a  valu 
le  nom  de  minarets.  Quant  aux  autres  espèces  plus  renflées,  dont 

l'ouverture  est  évidemment  beaucoup  plus  échancrée,  ou  qui 
doivent  (^oiistituer  les  vérîtables  mitres,  il  y  a  une  isorte  àe 

dégradation  insensible ,  dépuis  la  mitre  épiscopale  qui  e^t  la 

plus  turriculée  jusqu'à  la  mitre  dactyle  qui  est  ovale  et  qui  a 
quelque  ressemblance  avec  les  marginelles.  En  général  il  faut 

répéter  ici  ce  qu«  nous  avons  dit  à  l'article  dés  Cônes  et  de 
plusieurs  auti^es  genres,  il  est  fort  probable  que  l'on  a  élevé  au 
^ang  d'espèces  de  simples  variétés. 

La  Mitre  épiscopale  :  Mitra  episùopaHs;VàlutàépiscopaUSf)Lmn,i 

£nc. Mélh.,  pi.  369,  fîg'.  2  ,  4.  Coquille  turriculée,  lisse,  ayant 
la  columelle  à  quatre  plis',  et  la  lèvfe  externe  un  peii  denti- 
culée  ;  couleur  blanche,  ornée  de  belles  tachés  rouges ,  carrées 
antérieurement.  Des  Grandes-Indes. 

La  Mitre  papale  :  Milra papaii$;  Volutàpapalis ^Lmn,)  Encycl. 

'Mélh^,pl.  370,  fîg.  1,  a,  b;  vulgairement  laTuiARE.  Plus  grande 
et  plus  renflée  que  la  précédente  dont  elle  diffère  surtout  par 
des  plis  d^utiformes  qui  couronnent  les  tours  de  spire,  et  par  les 

taches  plus  petites  et  plus  nombreuses.-  La  inér  deS  Moluques. 
La  Mitre  pontificale  :  Mitra  pontijicalis ,  Encycl.  Méthod. , 

pi.  370,  fîgk  2  a,b^  vulgairement  la  Petite  Thiare.  Espèce  voi« 
^né  de  la  mitre  papale,  mais  de  moitié  plus  petite  et  moins 
turriculée  ;  les  tubercules  de  ses  tours  despire  sont  plus  mar- 

qués ,  et  sa  columelle  n'a  ̂ \ie  quatre  plis.  Des  mêmes  mers. 
La  Mitre  FOiNTiLLéE  ;  Mi^ra  pi/rijcficu/ata ,  Fa  van.  ̂   Conchyl. , 

pi.  3 1 9  fig.  1 1 3.  Coquille  ovale  aiguë,  striée  transversalement  et 

feofnmemuriquée  par  la  grande  saillie  des  tubercules  qui  bos- 
Si.  St 
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deot  les  tours  de  spire.  Couleur  roussàlre  prnëe  ̂ ç  flammes 

longitudinales  brunes.  Océan  Indien. 

La  MiTRB  MiLLÉFOEE  :  Mitra  milUpora;  Voluta  digitalis ,  Cbemn.  ; 
Enc.  Méth.,  pi.  370,  fig.  5.  Coquille  ovale  oblongue,  à  stries 

plus  serrées  et  plus  régulièrement  piquetées  que  dans  l'espèce 
précédente ,  et  dont  les  tubercules  des  toors  de  spire  sont 
plus  petits  et  obtus.  Océan  Indien. 

La  Mitre  CARDINALE  :  Mi^a  cardinal;  Volutacardinalis,  Gmel.; 

Encycl.  Méth. ,  pi.  Syo ,  fig.  3 ,  a  b.  Coquille  ovale ,  aiguë,  sans 
tubercules  ;  la  spire  agréablement  peinte  de  petites  taches 

carrées,  d'un  rouge  brun,  disposées  régulièrement  par  ran- 
gées décurren tes  sur  un  fond  blanc.  .Océan  Indien. 

La  Mitre  archiépiscopale  ;  Mitra  arohiepiscopalis  ,  Lamck. , 

Enc.  Méth.,  pi.  369,  fig.  1 ,  a b.  C'est  une  espèce  qui  n'est  dis- 

tinguée de  la  précédente  que  parce  qu'elle  est  un  peu  plus  pe- 
tite, moins  agréablement  colorée,  et  que  ses  stries  sont  plus 

serrées  et  plus  régulièrement  pointillées. 
La  MtTRB  Fi^EURiB  :  Mitra  versicolor^  Martyns,  Concb.,  1 ,  fig.  aS  ; 

Voluta  nubila^  Gmel.  Coquille  subfusiforme,  à  stries  trans- 

verses, un  peu  distantes  et  finement  pointillées^  couleur  jau- 
nâtre, variée  de, blanc,  de  brun  et  de  fauve»  Des  mers  de  la 

Nouvelle-Hollande  et  des  iles  des  Amis. 

La  Mitre  sanguinolente  :  Mitra  sangainoUntaj  Lamck.;  Fo- 
{ii^an(/(i7a,  Chemn. ,  Conch.,  11 , 1. 177,  fig.  1706  et  1706. Co- 

quille ovale,  fusiforme,  à  sillons  transverses  excavés  de  gros 
points;  blanche  et  peinte  de  taches  sanguinolentes.  Océan  aus- 

tral? C'est  une  espèce  très-rare. 
La  Mitre  FERRUGiNEDSE;Mi^rayirn/ginca,Che.mn.,Conch.,  11, 

t.  177  ,  fig.  1709,  1710.  Coquille  qui  paroît  fort  voisine  de  la 

précédente,  mais  sans  points  enfoncés,  et  qui  est  traversée  par 

des  côtes  élevées.  Les  taches  sont  ferrugineuses  ou  orangées. 
Patrie  inconnue. 

La  Mitre TÉRÉB RALE;  Mi^ra  ̂ ere^ra/û ,  Lamck.  Coquille  turri- 
eulée,  alongée,  à  huit  tours  de  spire,  traversée  par  des  côtes 

élevées,  coupées  par  des  côtes  longitudinales  nombreuses;  colu' 

melie  à  six  plis;  couleur  jaunâtre,  ornée  de  flammes  longitudi- 
nales plus  foncées.  Patrie  P 

Lfi  Mitre  ROTIE:  Mitra  adusta^  Lamck.;  Voluta  pertusa  ̂   GmeL; 

Snc.  Méth.,  pl.,369,  fig.  5,  ab.  Espèce  fusiforme  suhturri- 
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culëe  k  stries  transverses,  éloignées  et  pointillées;  k  autures 
subcrénelées  ;  ayant  sa  columelle  à  cinq  plis.  Couleur  jaunâtre , 
ornée  de  taches  longitudinales  brunes.  Côtes  de  Timor. 

La  Miras  cranulée;  Mitra  granulata^  Lamck.,  £nC.  Méth^ 
pl«  370  y  fig.  6.  Coquille  subturriculée ,  couverte  de  grains  tuber- 

culeux disposés  dans  les  deux  sens,  et  ayant  sa  columelle  k 

quatre  plis.  Couleur  roussâtre.  Des  Grandes-Indes. 
La  Mites  safranés  ;  Mitra  crùcata ,  Lamck.  Cette  espèce ,  £ovt 

voisine,  à  ce  qu'il  me  semble,  de  la  précédente,  a  sa  spire  plus 
ëtagée,  etses  granulations  plus  marquées  au  bord  supérieur  dçs 
tours  de  spire  ;  sa  couleur  est  safranée  avec  une  bande  blanche 
décurrente.  Des  Indes  orientales. 

La MrrajB BICOLORE  :  Mitrabicolor ;  Volutacasta^  Gmel.;  Chemn», 
Conch.,  t.  10, p.  i36,fîg.  20,  C,D. Coquille turriculée, lisse, 
ayantses  tours  despire  ornés  de  séries  de  points,  et  sa  columelle, 

à  six  plis.  Couleur  brune  fasciée  de  blanc.  Mers  d'Amboîne. 
La  MtTRS  RAYÉE  i  Mitra  nexilis ,  Martyns ,  Conch.  1 ,  iig.  2  2 .  Co- 

quille subfusiforme,  entourée  de  points  blancs,  et  transversa- 
lement ornée  de  lignes  brunes.  Iles  des  Amis. 

La  Mitre ouvaire  }  Mitta oUt^aria^  Lamck.,  Enc.  Méth.,  pi.  37  2 ,. 
fig.  3,a  b.  De  forme  ovale,  ayant  quelque  analogie  avec  celle 

d'une  olive,  à  spire  pointue,  beaucoup  plus  courte  que  le  (der- 
nier tour  despire,  qui  est  presque  lisse.  Sa  columelle  est  à  cinq 

plis,  et  sa  couleur  blanche,  ornée  de  bandés  brunes.  Espèce 

rare  dont  la  patrie  est  inconnue.  -   / 
La.MiTKR3CABKivscvLE:Mitrasçabriuseulay  Lion.;  Gmel.  ;  Enc, 

Méth.,  pi.  371,  fîg.  5,  a  b.  Espèce  fort  rare,  alongée,  fusi- 
fprme,  à  tours  arrondis,  striés  longitudinalement,  rugueux  dan^ 
le  sens  contraire;  ayant  ses  rides  articulées  de  blanc  et  de  roug^ 

brun,  surtout  sur  le  dernier  tour.  L'Océan  des  Qrandes-Indes. 
La  MiTRB  GRANATiNE  ;  Mitra  granatina^  Lamck. ,  Enc.  Méth.  ,^ 

pL  371,  fîg.  4,  a  b.  Espèce  très-voisine  de  la  précédente  ,  pro- 

venant des  mêmes  mers,  et  n'en  différant  que  par  moins  de 
variété  dans  les  couleurs,  et  parce  que  les-  cordelettes  trans- 

verses son! distinctement  granuleuses ,  au  lieu  d'être  aplaties*  . 
La  Mitrï:  a  caéNEAiJx ;  Mitra  crenifera^  Lamck.,  Enc.  Méth, , 

pL  370 ,  fig.  3 ,  a  b.  Coquille  fusiforme ,  crénelée  sur  le  bord  su- 
périeur des  tours  de  spire  ;  de  couleur  blanche ,  fasciée  d^  fauve 

ou  de  brua.  Mers  de  l'Inde» 3i. 

'i 
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La  Mites  sEUPBirhNB  ;  Mitra  serpentina ,  Lamck. ,  Ene.  Métlu  ,- 

pL  370,  fig.  4,a  b.  Subfusiforme ,  striée  transversalemeDt  et 

ponctuée;  blanche  avec  des  lignes  longitudinales  ondées  d'un' 
rouge  brun.  Jolie  espèce  fort  rare,  dont  la  patrie  est  inconnue. 

La  MiT&E  LACTÛBi  Mitra  lactea^  Lamck. ,  Enc.  Mélh* ,  pi.  371 , 

fig,  s,  a  b.  Coquille  fusiforme,  un  peu  lisse,  pellucide,  arec 
des  stries  transverses  et  des  points  peu  marqués;  couleur  dni- 

formc  blanche.  Côtes  occidentales  d'Afrique? 
LaMrîEB  co&niculai&e: Mi^acomicu/arû,  Lamck.;  Cheara.| 

ii|t.  179,%.  1733, 17 34.  Coquille subturriculée,  à  peine écban- 
crée,  lisse,  à  tours  de  spire  aplatis ,  à  peine  distincts;  ayant  sa 
pointe  ëmoussée  et  sa  columelle  à  quatre  plis.  Couleur  cornée» 

nuagée  de  blanc  et  de  fauve.  Côtes  occidentales  d^Afrique. 
'  La  MiT&E  JAT3NATEE;  Mitra  lulescensj  Lamck.  Très-rapprochée 
de  la  précédente,  dont  elle  ne  diffère  que  parce  que  sa  cola- 

œelle  n*a  que  trois  plis ,  et  qu'elle  est  unicolore. 
La  Mitre  sraiATULéE  :  Mitra  striatula,  Lamck.,  Enc.  Méth., 

pi. 37a,  fîg.  6.  Coquitlesubturriculée,  aiguë,  couverte  destries 

fines,  serrées,  régulièrement  espacées;  ayant  sa  columelle  à  cinq  - 

ou  six  plis.  Couleur  fauve  blanchâtre.  Mers  d'Amérique. 
La  Mitre  subul^e  :  Mitra  subulata^  Lamck.;  Schroet.,  EùU, 

in  Conch. ,  1 ,  t.  1 ,  fig.  17  P  Coquille  alongée,  étroite ,  subnlée , 

un  peu  courbe  à  son  extrémité  antérieure ,  striée  en  longueur 

ou  en  largeur,  de  couleur  blanche  rougeàtre  avec  des  nébulo- 
sités brumes.  Patrie  ? 

La  Mitre  cornue;  Mitra  corrida ,  Lamck.  Coquille  ovale  ,  fu- 
siforme, à  peine  échancrée  avec  son  dernier  tour  ventru,  lisse, 

ridé  en  travers  à  sa  base  :  son  sommet  étant  pointu  ,  également 

ridé.  Couleur  de  corne  brunâtre.  Côtes  occidentales  d'Afrique. 
La  Mitre  bicarrée:  Mitra  tringa^  Lion.  ;  Gmel.;Ene.  Méthod., 

pi.  374, fîg.  io,  a  b.  Coquille  ovale,  aiguë,  lisse,  rugueuse  en 

'  avant;  avec  sa  lèvre  droite  un  peu  renflée  à  son  bord  anté« 
rieur,  et  les  trois  plis  de  sa  columelle  peu  apparens.  Couleur 

blanche,  variée  de  quelques  taches  ferrugineuses.  Méditerra- 

née, côtes  d'Afrique.  Cette  espèce  passe  aux  colombelles,  si 
même  elle  en  doit  être  séparée. 

La  MiTRB  miIlanibnke  :  Mitra  melaniana;  Voluta  nigra  ,  Gmel.  ; 
Cbemn ,  Conch. ,  1  o ,  1. 1 5 1 ,  fig.  1 43o ,  1 4  3 1 .  Coquille  peu  ven- 

y  orale,  fusiforme,  k  spire  aiguIF  et  lisse,  à  arête  brune 



•il  noirâtre;  ayant  un  peu  l'aspect  d'une  adëlanie.  Dca  c6tea  df 
la  Guinée ,  de  l'Inde ,  du  Groenland. 

La  MiTRB  FIS  :  Mitra  scutulata;  Voluta  scutulatafivoLeL  ;  Çhemn», 

Conch.,  tab.  io,t.  iSi^fig.  1428, 1429.  Ovale  aigu ë^ striée  trans- 
versalement; d'un  brun  noirâtre  acheté  de  blanc.  Océan  indien. 

La  Mitre  dactyle  :  Mitra  dactylus;  Voluta  doc ty lus ,  Linn«  i 

Gmel.  ;  Enc.  Méth. ,  pi.  Sya ,  fig.  ô ,  a  b.  Coquille  ovale ,  tur#^ 
J>inée,  à s{rire  .très-courte,  ressemblant  k  certaines  espèce^  de 
saarginelles,  à  stries  transversales,  peu  marquées;  et  à  six  plia 
à  la  eplumelle.  Couleur  blanche  avec  des  nébulosités  fauvet. 

Golfe  du  Bengale. 
La  Mitre  gauffréb;  Mitra  ftsneslrata  ̂   Lamck.,  Enc.  M^th., 

pi.  37a,  fîg.  3,  a  b.  Coquille  de  même  forme  que  la  précédente, 
.  cependantun  peu  moins  turbinée;  cerclée  de  côtes  décurcèntet 

assez  marquées,  qui  coupent  à  angle  droit  des  cdtes  longitudi- 
nales moins  prononcées;  à  neufplisàlacolumelle,etàcOulettr 

d'un  blanc  fauve.  C'est  une  espèce  très-rare  des  mers  de  i'Iàde. 
La  Mitre  crénelée:  Mitra crenulata;  Voluta erenulata,Gméim) 

Enc.  Méth. ,  pi.  372 ,  fig.  4 ,  a ,  b.  Coquille  encore  de  la  ménoie 

forme  que  les  deux  qui  précèdent ,  mais  plus  cylindracée,'  fine* 
ment  striée  et  treUlisée,  avec  les  sutures  marginéçs  et  ̂ é- 

.  ne lées;  ayant  huit  plis  à  la  columelleetla  couleur  blanche ntuée 
'de  jaune.  Des  Grandes-Indes. 

La  Mitre.  TRICOTÉE  ;  Mitra  texturata^  Lamck.,  Enc.  Méth., 

pi.  372,  fig.  2,  a  bl  Appartenant  au  même  groupe  que  les 
trois  précédentes  par  sa  forme  ovale;  mais. étant  encore  plus 
profondément  treillissée,  par  la  profondeur  des  sillons  dé^ 

currens.  Sa  columelle  n'a  que  quatre  plis  et  sa  couleur  est  variée 
^e  blanc  et  de  rouille.  Patrie  inconnue. 

La  Mitre  rETii>c6NE ;  Mitra  conulus;  Voluta  conui,  Gmel.  ;  Ene. 

Méth.,  pL  3.82,  fîg.  2,  a  b.  Coquille  turbinée  ayant  l'aspec^ 
d'un  cône;  laspire  grenue  et  crénelée  ;  le  dernier  toiir  strié  en 
avant;  la  columelle  àsix  plis.  Couleur  blanc  verdàtre  avec  des 

lignes  brunes  très-étroites  et  fort  distantes.  Patrie  inconnue. 
La  Mitre limbifère;  Mitra limbifera^Lamck,  Coquille  ovale,  fa- 

siforme,  tisse ,  rugueuse  en  avant;  d'une  couleur  fauve  orangée , 
avec  le  bord  aplati  des  tours  inférieurs  blanc.  Patrie  inconnue. 

La  Mitrb  orangée  ;  Mi^ns  aurantiaca^  Lamck.,  Enc.  Méth., 

yL  375,  ûf.  S.  Petite  coquille  orale,  buccinoïde,  siUonnéi 
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Là,  SIzru  xrxiiir^sz  :  Mf^m  Bxrwuia,  Lamck.;  Chcas., 

C*scÀ.«  Lo .  I.  i5o.  ti^.  14^'-  CoifiJlf  asKz  rapprochée  de  U 
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La  3£caa  ioxictls^isb  :  IZûtz  t«rai4»x^  Laaiek.  Petite 

•Taie  «  tttmctt>e  «  a  spire  Anaa^êe ,  paiatne  ,  composée  de  buit 
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La  MmuB  âa£i--d'zsE>Ji  r  Mkra  e^ous,  fafk.  Petite  coçville 
ovaU^  v^«^>  lîaae>  suibnifacaïc  à  la  Imot.  à  toors  de  spire 
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eonvexes*  Couleur  noire  arec  une  ligne  d'un  blanc  obscur  au- 
dessous  de  la  suture.  De  la  Méditerranée ,  dans  le  golfe  de 
Tarente. 

La  MrraE  haafiporme  ;  Mitra  harpœformisy  Lamck.  Petite  co» 
quilie  ovale  y  turriculëe,  obtuse  au  sommet,  portant  des 
c6tes  longitudinales  également  distantes  et  ayant  chacune  un 

petit  tubercule  près  deson  sommet.  Couleur  d'un  rouge  orangé, 
fasciéede  blanc.  Océan  indien. 

La  MrrftE  semi-fasciée  ;  Mitra  semi-fasciata  ̂   Lamck.  Voisine 

de  la  précédente,  dont  elle  diffère  parce  qu'elle  est  encore 
plus  petite,  que  ses  côtes  ne  pdrtent  pas  de  nœud  au  sommet  fs^ 

et  qu'elle  est  blanche  en  haut  et  d'un  rouge  fauve  en  bas.  De 
rOcéan  indien. 

La  Mitre  rétuse  :  Mitra  retusa,  Lamck.;  Schroet.,  Einl,  in 

Conch,^  1 ,  t.  1 ,  f.  11.  Espèce  assez  rapprochée  de  la  mitrapau' 
pereulaf  subovale ,  à  spire  courte,  obtuse,  striée  transversale* 

xnent  ;  ayant  le  bord  droit  épaissi  et  un  peu  renflé  à  l'intérieur. 
Couleur  blanche,  agréablement  peinte  de  lignes  longitudinales 
rougeàtves ,  surtout  sur  le  dernier  tour  où  elles  sont  croisées 
par  une  bande  blanche.  Océan  indien. 

La  Mttrb  PETITES  ZONES  ;  Mitra  mierozonias,  Lamck.,Enc.  Méth ., 
pi.  374,  fig.  8,  a  b.  Petite  coquille  ovale,  rugueuse  transvet^a- 
lement  en  avant^  et  pourvue  de  côtes  longitudinales  peu  mar- 

-quées  sur  le  reste  de  laspire  qui  est  un  peu  obtuse  ;  ayant  la  co- 
}umelle  à  trois  plis.  Couleur  brune  noirâtre  avec  une  bande 
•biancbedécurrente.  Océan  indien. 

La  Mitre  piGULiNE  ;  Mitra  Jîculina ,  Lamck.  Coquille  otale^ 
striée  tramversalement  dans  toute  son  étendue,  et  pourvue 

de  côtes  longitudinales  obtuses,  épaissi  es  supérieurement.  Cou- 
leur brune  roussàtre  ou  noire.  Océan  indien. 

La  Mitre  nucléole  ;  Mitra  nucleola ,  Lamck.  Coquille  moins 
ventrue  que  la  précédente  dont  elle  ne  paroit  guère  différer 

que  parce  que  ses  côtes  sont  plus  effacées,  et  qu'elle  est  d'un 
fauve  launàtre.  Patrie  inconnue. 

La  Mitre  unifascialb;  Mitra  unifascialis ,  Lamck.  Petite  co- 
quille ovale,  aiguë,  striée  transversalement,  garnie  de  côtes 

longitudinales  peu  marquées;  ayant  la  columelle  à  quatre  ou 

^nq  plis.  Couleur  orangée  avec  une  bande  blanche  'Récur- 
rente. Patrie  iiiconnue. 
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La  MiT^K  BATONVCT  ;  Mitra  haeUlum^  LuBck.  Coquille  fàiii 

forme,  cjlindracée,  sillonnée  traDSTenalement;  ajrant  la  spire 

eonrte,  un  peu  obtuse ,  TouTerture  alongée,  étroite,  la  cola- 
melle  à  six  plis.  Cooleur  brunâtre  ondée  de  blanc.  Patrie? 

La  MiTSECON CLAIRE  :  Mitra  eonularis,  Lamck. Coquille  étroite , 

turbinée,  à  spire  aiguë,  et  à  stries  transverses  éloignées:  avec  la 
columf  lie  â  quatre  plis.  Couleur  marbrée  de  blanc  et  de  bmo. 

La  MiTBE  SABLÉE:  Mitra  arenosa,  Lamck.  Coquille  ovale, 
tnrricnlée*  quadrillée,  subgranuleose,  de  couleur  blanche 

avec  une  bande  décurrente  d'un  fauve  paie.  Patrie  ? 
La  MiTSE  rETTT-CLOD  ',  Mitra  elat^ulus,  Lamck.  Coquille  tarri- 

culée,  composée  de  sept  tours  de  spire  planulés  et  lisses.  Con- 

leur  d'un  blanc  jaunâtre  ornée  de  lignes  noires  transverses 
éloignées. 

La  Mitre  écrite  ;  Mitra  littérata^  Lamck.  Coquille  ovale, 
ventrue ,  striée  et  ponctuée  transversalement.  Couleur  blanche 

arec  des  taches  brunes,  oblongues,  imitant  un  peu  des  carac- 
tères. Océan  indien. 

La  Bif^TRE  DE  PéRON;  Milra Ftronii ylj2JSïc\i,  Coquille  ovale, 
conique,  sillonnée  en  travers,  avec  lacolumelle  à  quatre  plis. 
Couleur  orangée  ou  brune  avec  une  bande  blanche  décurrente. 

RajSportée  de  l'Océan  austral  ou  de  celui  des  Grandes-Indes 
par  Péron  et  Lesueur. 

La  M1TB.E  cÔTEâ*OBLiQUEs  ;  Mitra  obliquata.  Coquille  ovale,  co- 
nique, ^vecdes  côtes  longitudinales  obliques,  subgranuleuses, 

et  la  columelle  à  quatre  plis.  Couleur  fauve.  Patrie  inconnue. 

La  Mitre  PLOMBéB:  Mitra  plumbeaj  Lamck.  Coquille  ovale, 

conique,  lisse,  luisante,  d'un  brun  de  corne  et  comme  plom- 
bée, avec  une  ligne  blanche  transversale,  et  lacolumelle  à 

trois  plis.  Patrie? 

La  MiT&E  labve;  Mitra  larva.  Coquille  ovale,  conique,  ru- 
gueuse transverse  inférieurement,  et  avec  de  petites  côtes 

longitudinales  granuleuses  supérieurement;  ayant  sa  colu- 
melle à  deux  ou  trois  plis,  e^  son  bord  droit  plissé  en  dedans. 

Couleur  grise  rousçâlre. 

La  Miras  fisounf.  ;  Mitra  pisolina^  Lamck.  Petite  coquille 

ovale,  ventrue,  presque  globuleuse,  garnie  de  côtes  longitudi- 
nale^obtuses.  Couleur  jaunâtre  ou  orangéç,  tachetée  irrégu- 

lièrement de  noir  ou  de  blanc. 
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«  La  MiTHE  DEAMBSTiNfi*,  Mi^m  dcrmestitta^  Lamcki.  Très^pclite 
coquîUe .  ovale  y.  côtelée  et  striée  transversalement  entre. les 
côtes ,  ayant  quatre  plis  à  la  columelle.  Couleur  variée  ie 
fauve  et  de  blanc, 

La  Mitre  GRANUUFkRË  ;  Mitra  granulifera ,  Lamck.  Coquîlie 

encore  plus  petite  (quatre  lignes),  ovale,  garnie  de  côtes  lon- 
gitudinales granuleuses;  ayant  la  columelle  à  peine  plissée  et 

la  lèvre  dentée  intérieurement.  Couleur  cendrée  avec  les  tu- 
bercules fauves. 

La  Mitre  cloportine  ;  Mitra  eloportinaj  Lamck.  Petite  coquille 
ovale,  aiguë^  treillisée,  granuleuse,  fasciée  de  brun  et  de 
Liane  ;  ayant  sa  columelle  à  quatre  plis. 

La  MiTHE  rKiU'TAOîi  ;  Mitra  tabanula  y  Lamck.  Petite  coquille 
ovale  ,  arquée ,  remarquable  par  les  cordelettes  nombreuses, 
élevées,  qui  la  traversent,  et  par  les  stries  fines  et  longitudinales 
de  leurs  interstices.  Couleur  dW  brun  rougeâtre. 

La- Mitre  fou;  MitrapediouUiSy  Lamck.  Petite  coquille  ovale, 
avec  des  bandes  élevées,  nombreuses,  blanches,  la  columelle 
à  quatre  plis  et  la  lèvre  droite  crénelée.  Couleur  fauve. 

Ces  sept  dernières  espèces  proviennent  des  mers  deHude 

et  de  la  Nouvelle-tioUande  d'où  elles  ont  été  rapportées  par 
MM.  Pérou  et  Lesueur. 

.  Pour  les  espèces  de  mitres  très-alongées ,  fusiform^s,  voyex 
IdlNARET.  (De  B.) 

MITRE.  {Foss.)  Quoique  les  nombreuses  espèces  de  coquilles 

de  ce  genre  ne  se  rencontrent  à  l'état  frais  que  dans  les  mers 
des  pays  chauds,  nos  climats,  en  offrent  une  assez  grande  variété 

^  l'état  fossile,  et  seulement  dans  les  couches  plus  nouvelles 
que  la  craie.  On  les  trouve  dans  celle  du  calcaire  coquiller, 

pi  il  n'y  a,  à  ma  connoissance,  qu'une  seule  espèce  qui  se  ren- 
contre également,  et  dans  cette  dernière  et  dans  une  couche 

de  grès 'marin  supérieur. 

Esplces* 
I 

«  MrrRE  A  petites  côtes;  Mitra  erebricosta^  Lamck.,  vélin  du 

Mus.,  n.*",  3,  fig.  1 ,  Ann.  du  Mus.,  tom.  2,  pag.  67.  Coquille 
pvale  fusi forme ,  couverte  de  petites  qôtes  longitudinales ,  peu 
jiparquées  à  la  base,  et  portant  quatre  plis  sur  la  columelle. 
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LoBgvevr ,  six  k  sept  Hgnet.Lieu  natal ,  Grignan ,  dëpartemoit 
de  Seioe  et  Oise.  Quand  M.  Lamarck  signala  cette  espèce,  3  lAi 

eu  sous  les  yeux  que  ie  seul  individu  qu*on  eét  trouré  «lors* 
Son  tét  est  mince ,  et  le  bord  droit  de  l'ouverture  ne  paroft  pas 
lérminé.Depnts,  on  a  découvert  dans  la  falunière  deHautevîHe, 

(Manche),  des  mitres  tout-à-fait  semblables  à  celle-ci,  quant 
à  Textérieur  et  aux  plis  de  la  columelle  ;  mais  elles  sont  un 
peu  plus  grandes  et  plus  épaisses,  et  quand  elles  sont  terminées, 
elles  portent  une  dent  sur  la  face  interne  du  bord  droit.  Il  y  a 
lieu  de  croire  que  la  coquille  de  Grignon  auroît  eu  le  même 

caractère  si  elle  eût  été  terminée.  Au  surplus,  je  n*ai  aucune 
eonnoissance  que  cette  espèce,  avec  une  dent,  ait  jamais  été 
trouvée  à  Grignon. 

Mitre  monodonte  ;  Mitra  monodonta ,  Lamck. ,  vélin  du  Mb- 

séum,  n.**  5,  iig.  5 ,  Ann.,  loc,  ett.  Coquille  ovale,  à  spire  pointue, 
couverte  de  légères  stries  longitudinales  sur  toute  sa  surface, 
et  portant  une  petite  dent  sur  la  face  ultérieure  du  bord 

droit  de  son  ouverture.  Quatre  plis  à  la  columelle.  Lon- 
gueur, six  lignes.  Lieu  natal,  Grignon  et  Mouchy-le-<^atel 

(Oise).  Les  coquilles  de  cette  espèce  que  l'on  trouve  dans  ce 
dernier  endroit,  ont  jusqu'à  onze  lignes  de  longueur,  et  por- 

tent, ainsi  que  celles  de  Grignon,  de  légères  stries  transvefses. 
MiTBB  M ARGiNÉB  ;  Mitra  marginata*  Lamck.,  Ann.  du  Mus., 

tom.  6,  pi.  44,  fig.  7.  Coquille  ovale,  lisse,  portant  sur  le  bord 
supérieur  de  chaque  tour  de  spire  un  petit  bourrelet  crénelé, 
et  cinq  pi»  à  la  columelle.  Longueur,  six  lignes.  Lieu  natal, 
Grignon ,  Hauteviile  et  Orglandes ,  département  de  la  Manche. 

Mrr&B  racATBLLE  ;  Mihra  plieatella^  Lamck.,  fec.cif., même  pi. , 
fig.  8,  Ann.  du  Mus.,  vol.  2,  pag.  67.  M.  Lamarck  a  assigné  à 
cette  espèce  les  caractères  suivans  :  Coquille  fusiforme,  lisse, 

un  peu  plisséesur  les  bords-^e^ses  tours  de  spire;  quatre  plis 
à  la  columelle.  La  coquille  quia  servi  de  modèle  pour  la  figure 

et  de  type  pour  la  description,  et  qui  étoit  la  seule  qu'on  connût 
alors,  est  plissée  sur  le  bord  des  tours  de  la  spire  ;  mais  depuis, 
il  en  a  été  trouvé  un  grand  nombre,  dont  aucune  ne  porte  de 

pareils  plis,  en  sorte  que  l'on  peut  croire  que  ces  derniers  ne 
sont  pas  un  des  caractères  de  cette  espèce ,  mais  seulement  une 
variété  individuelle. 

Quelques  unes  de  ces  coquilles  ont  plus  de  deux  poucffs  de 
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Idnguétir.  On  trouve  cette  espèce  ârec  quelque»  modification! 
dan»  les  formes,  suivant  les  localités  différentes,  à  Grignon, 
à  Parnes  (Seine  et  Oise),  à  Hauteville,  à  Sceaux  (Maine  et 

Loire),  et  à  Mouchy-le-Chatel  (Oise).  On  trouve  dans  le  Plai- 
santin une  espèce  qui  a  plus  de  deux  pouces  de  longueur,  et 

qui  ne  diffère  de  celle  que  l'on  trouve  dans  nos  environs,  que 
parce  que  le  milieu  de  chaque  tour  est  un  peu  aplati.  M.  Broe- 
chi  lui  a  donné  le  nom  de  volutafusiformis,  et  il  rapporte  à 
cette  espèce  la  figure  de  PEncycIoppdie ,  pi.  383 ,  fig.  3. 

Mitre  labratdle;  Mitra  lahratula^  Lamck.,  vélins,  n.®  3 , 
fig.  6,  loc.  cit.  Coquille  ovale  pointue,  couverte  de  légères 
côtes  longitudinales  et  de  fines  stries  transverses,  ayant  sa 

lèvre  épaisse ,  avec  un  bourrelet ,  et  quatre  plis  à  la  columelle. 
Longueur,  dix  lignes.  Lieu  natal,  Grignon. 

MiTHE  A  CÔTES  RARES  :  Mitra  raricosta^  Lamck. ,  vélins ,  n.*  3, 
fig-  9,  loc.  cit.  Coquille  ovale  pointue,  couverte  de  côtes 
longitudinales,  élorgnées  les  unes  des  autres-,  à  lèvre  épaisse 
avec  un  bourrelet,  quatre  plis  à  la  columelle,  et  une  petite  dent 
sur  la  face  intérieure  du  bord  droit.  Longueur,  dix  à  onze 
lignes.  Lieu  natal,  Grignon. 

M.  Lamarck  avoit  signalé  (Zoc.  cit.)  une  espèce  sous  le  nom 
de  mitre  citharelle;  maïs  nous  pensons  que  les  coquilles  qui 
oût  servi  à  la  description  de  cette  espèce  ̂   dépendent  de  celle 

de  la  mitre  à  côtes  rares ,  et  qu'elles  ne  paroissent  en  différer 
que  parce  que  leur  ouverture  n'est  pas  terminée. 

Mitre  mixte:  Mi^ra  mixta ,  Lamck., vélins,  n."  3,  fig.  8,  loc.  cit^ 
Coquille  fbsiforme ,  lisse ,  et  à  bord  droit  saris  bourrelet  ;  ayant 

quatre  plîi  à  la  columelle.  Longueur,  sept  lignes.  Quelques  indi- 
vidus ont  leur  sommet,  et  le  bord  supérieur  des  tour^de  spire 

plissés.  Trouvée  à  Grignon  ,  Hauteville  et  Mouchy-le-Chatel. 

MfTRE  CANCELLINE;  Mitra  cancellinay  Lamck.,  vélins,  n.^  5, 
fig.  7,  loc.  cit.  Coquille  subfusiforme,  lisse,  à  bord  droit  strié 
intérieurement,  et  quatre  plis  à  la  columelle.  Longueur,  quatre 
à  cinq  lignes.  Trouvée  à  Grignon,  Hauteville  et  Gouberville 
(Manche). 

Mitre  tarière;  Mitra  terehellum, Lamck., vélins,  n.**  3,  fig.  lo , 
loc.  cit.  Coquille  très-alongée ,  lisse,  striée  à  sa^base  où  il  ne 
se  trouve  presque  aucune  échancrure;  quatre  à  cinq  plis  à  la 
columelle.  Longueur,  six  à  sept  lignes.  Le  bord  droit  de  son 

r 
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ouverture €stua  peu  strié  intérieurement.  Lieu  natal,  Grîgaon» 

On  la  troure  aussi  à  Morte-Fontaine  (Oise) ,  dans  une  couche 
de  grés  supérieur. 

Mitre  fuseunb  ;  Mitrafuselina^  Lamck.,  Vélins,  n/  i ,  supp., 

ûf^,  lo,  loc.  cit.  Coquille  ovale  fusiforme,  lisse,  portant  des  stries 
transverses  à  la  base,  et  abord  supérieur  destours  de  la  spire 

marginé.  Le  bord  droit  de  son  ouverture  est  strié  intérieu- 

rement, et  l'on  compte  quatre  ou  cinq  plis  à  sa  cohimelle. 
Longueur,  quatre  lignes.  Trouvée  à  Grignon  et  à  Valmondois 
(Seine  et  Oise). 

On  trouve  à  Orglandes  une  variété  de  cette  espèce  un  peu 

plus  grande  et  plus  grosse  que  celle-ci,  avec  laquelle  elle 
paroi t  avoir  beaucoup  de  rapports.  Elle  en  diffère  pourtant, 

en  ce  que  souvent  le  dernier  tour  est  couvert  de  stries  trans- 
verses. Quelques  individus  même  sont  couverts  de  petites 

côtes  longitudinales  qui  coupent  celles  qui  sont  transverses, 
et  qui  forment  une  sorte  de  treillis. 

Mitre  graniforme;  Mitra  graniformis ^  Lamck. ,  vélins,  n/i , 
supp. ,  fig.  1 2 ,  et  loc,  cit.  Coquille  ovale,  portant  de  petits  plis 
longitudinaux,  et  un  petit  bourrelet  qui  borde  supérieurement 
ses  tours  de  spire.  £lie  a  cinq  plis  à  la  columelle,  et  son  bord 
droit  est  strié  intérieurement.  Longueur,  trois  lignes.  On  la 
trouve  à  Parues,  et  quelquefois  à  Grignon.  Cette  espèce  a  encore 

les  plus  grands  rapports  avec  la  mitre  fuseline,  dont  elle  n'est 

peut-être  qu'une  variété,  car  sur  beaucoup  d^individusde  cette 
dernière  on  aperçoit  aussi  quelques  plis  longitudinaux. 

Mitre  mutique;  Mitra  muticaj  Lamck.,  loc,  cit.  Coquille 

ovale  pointue,  lisse;  ayant  quatre  plis  à  la  columelle.  Lon- 
gueur, onze  lignes.  Lieu  natal,  Grignon. 

Mitre  alongéb  ;  Mitra  elon^ata^  Lamck. ,  loc.  cit.  Coquille 
fusiforme,  turriculée,  lisse,  avec  cinq  plis  à  la  columelle. 
Lieu  natal,  Montmirail  en  Brie.  Longueur,  deux  pouces. 

Je  ne  connois  pas  ces  deux  dernières  espèces  qui  sont  dans 
le  cabinet  de  M.  Lamarck. 

Mitre  de  Brander;  Mitra  Branderi,  Def.  Coquille  ovale  fusi- 

forme, Couverte  de  très-légères  stries  transverses,  et  quelque- 
fois de  petits  plis  longitudinaux^  portant  une  dent  sur  la  face 

interne  du  bord  droit  de  son  ouverture ,  et  cinq  plis  à  sa  colu- 
p^elle,  dont  le  plus  élevé  se  trouve  séparé  des  autres  par  nn 
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enfoncement  placé  sur  cette  dei*iiière  en  face  de  la  dent.  Lon- 
gueur, dix-sept  lignes.  Lieu  natal,  Hauteville. 

MrrRE  DE  Brocchi  :  Mitra plicOtuLa;  Volutaplicatula,  Brocchi , 

Coneh.foss,  subapp.^  tab.  4,  fig.  7.  Coquille  fusiforme  turri- 
culée,  couverte  de  petites  côtes  longitudinales  et  ayant  quatre 

plis  à  la  columelle.  Sa  base  n'est  point  échancrée,  et  le  bord 
droit  de  son  ouverture  est  strié  intérieurement.  Longueur,  sept 

lignes.  Trouvée  à  Thorigné  (Maine  et  Loire) ,  et  dans  le  Plaisan-'  • 
tin.  Celle  de  cette  dernière  localitéa  neuf  lignes  de  longueur. 

Mitre  grillée;  Mitra  cUithrata^  Def.  Coquille   ovale  fusi- 

forme^  couverte  de  côtes  longitudinales  qui  sont  coupées- 

par  d'autres  transverses  ;  ayant  trois  plis  à  la  columelle ,  et 
le  bord  droit  de  l'ouverture  strié  intérieurement.  Longueur, 
cinq  lignes.  Lieu  natal ,  Thorigné. 

MrrRE  CHIFFONNÉE  j  Mitra  corrugata ,  IXef.  Coquille  fusiforme , 

dont  la  base  est  un  peu  canaliculée  ;  étant  couverte  de  légers» 
plis  longitudinaux,  et  ayant  le  milieu  de  c.hacun  de  ses  tours 
aplati  »  quatre  plis  à  la  columelle,  et  son  bord  droit  est  mince* 
Longueur,  un  pouce.  Lieu  natal ,  Hauteville.  Elle  est  rare. 

Mitre  de  Deluc  ;  Mitra  Deluciiy  Def. ,  Encyclop.,  pL  383, 
fig,  2.  Coquille  fusiforme,  couverte  de  côtes  ou  plis  longitudi«r 
naux,  à  base  un  peu  échancrée,  ayant  sa  columelle  chargée  de 

quatre  pHs,  dont  les  deux  inférieurs  sont  peu  marqués.  Lon*^- 
gueur,  près  de  trois  pouces.  Lieu  natal,, Parnes.  Elle  a  beau-v 

coup  de  rapports  avec  l'espèce  qui  précède  immédiatement^ 
mais  elle  n'a  pas  le  milieu  des  tours  de  la  spire  aplati.  -^ 

Mitre  a  petits  trous  :  Mitra  scrobiculata  ;  Volutascrobicuiata^ 

Brocchi,  tab.  4,  fig.  3.  Coquille  fusiforme ,  couverte  de  strie» 
transverses,  dont  le  fond  est  rempli  de  petits  trous  ou  de  plis. 

Son  ouverture  est  très-alongée,  et  sa  columelle  est  chargée  de. 
quatre  plis.  Certaines  coquilles  de  cette  espèce  ont  près  de  cinq 

pouces  de  longueur;  les  unes  sont  chargées  de  stries  très-mar- 

quées, et  d'autres  sont  presque  lisses.  On  trouve  cette  espèce 
dans  le  Plaisantin  et  dans  le  Piémont. 

Mitre  ÉLÉGANTE  :  Mitra  cupressina^Volutacupressina, Brocchîj 

loc.  cit.,  tab»  4,  iig.  6.  Coquille  turriculée ,  pointue,  couverte 
de  côtes  longitudinales  et  de  stries  transverses,  à  base  canali* 

culée,  ayant  trois  plis  à  la  columelle.  Longueur,  plus  d'^^. 
pouce.  lieu  natal,  le  Plaisantin. 
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MiTRS  rTHAMiDELLs  :  f  titra  pyramidella;  Voluta  pjrramîdella  ̂  
Brocchi|  loc,  cit,y  tab,  4,  fig.  5.  Coquille  fusiforme,  lisse, 
portant  quelques  légères  côteslongitudinalesau  sommet,  quatre 
plis  à  la  columelle,  ayant  sa  base  canaliculée  et  son  bord  droit 
strié  intérieurement.  Longueur,  neuf  lignes.  Lieu  natal,  le  Plai- 

santin. On  trouve  à  Thorigné  des  mitres  qui  paroissent  appar- 

tenir à  cette  espèce,  mais  qui  sont  un  peu  plus  petites;  d'autres 
qu'on  rencontre  à  Gouberville  n'ont  que  cinq  à  six  lignes  de 
longueur,  et  ont  beaucoup  de  rapports  avec  elles.  En  général, 
la  forme  de  ces  différentes  mitres  se  rapproche  de  la  mitre 

tarière.  La  mitre  pyramidelle  a  une  très-grande  analogie  de 

forme  et  de  grandeur,  avec  une  mitre  à  l'état  frais  que  je 
possède ,  et  qui  est  peut-être  une  variété  de  la  mitre  ampho- 

relle,  Lamck. ,  Anim.  sans  vert.,  tom.  Vil,  pag.  3 16,  n.**  5i. 
Mitre  a  bandelettes  :  Mitra  alligata;  Voluta  striatula^  Broc- 

chi ,  loceit. ,  tab.  4 ,  fig.  7.  Coquille  fusi forme,  glabre,  couverte 
de  stries  transverses  légèrement  crénulées;  ayant  trois  plis  à  la 
coluiùelle»  Longueur,  plus  de  deux  pouces.  Lieu  natal,  le 
Plaisantin.  On  trouve  à  Thorigné  une  espèce  qui  paroît  avoir 

la  plus  grande  analogie  avec  cette  mitre,  et  n'en  différer  que 
par  la  grandeur,  puisque  celle-ci  n'a  que  quatre  lignes  de  lon- 

gueur ;  mais  on  rencontre  déjà  dans  cette  dernière  localité,  la 
cancellaria  acutangularis^  qui  est  plus  de  moitié  plus  petite  que 
celle  qu'on  trouve  àLoignan  ou  Léognan ,  près  de  Bordeaux. 

M.  Lamarck  a  donné  le  nom  de  mitra  striatula  à  une  espèce 

non  fossile,  que  Ton  apporte  des  mers  de  l'Amérique  ;  mais 
elle  a  cinq  ou  six  plis  à  la  columelle,  et  elle  paroît  n'avoir 
point  d'analogie  avec  la  voluta  striatula  de  Brpcchi.   (D.  F.) 

MITRE  [fausse]  (Concfej)^/.)  :  Voluta  cardinalis^  Linn.,  Gmel.* 
Mitra  cardinalis  de  M.  de  Lamarck.  (De  6.) 

MITRE  EPISCOPALE.  (ConchjL)  Espèce  de  volute  pour  Lin- 
nseus,  type  du  genre  Mitre  des  conchyliologues  modernes* 
(DeB.) 
MITRE  JAUNE  {Conchyl.)  ̂   Buccinum  lœvigatum  de  Linn^us. 

(De  B.) 
MITRE  POLONOISE.  (Poljp.)  Nom  que  les  marchands  d'ob- 

jets d'histoire  naturelle  donnent  quelquefois  au  madrépore dont  M.  de  Lamarcka  fait  le  typede  son  genre  Fongie,  le  Fongik 
BOKNET.  (De  B.) 
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M1TREMYCË5.  (5o^)  Champignon  mitre  en  ̂ tcc.  C*«8tlenoiil 
que  Nées  donne  à  un  ̂ enre  auquel  il  rapporte  le  lyeoperdom 

hôterogeneum  de  Bosc,  champiguon  globuleux,  muni  d'un  in- 
volucre  à  dix  divisions  rayonnantes,  coriace ,  enveloppant  un 

péridiunn  membraneux ,  contracté  en  un  stipe  ou  pied  fibreux 
«t  cellulaire  comme  dans  les  m/oriiles. 

Cette  espèce  n'a  guère  plu^  d'un  pouce  et  demi;  elle  croU 
en  Caroline  oii  elle  a  été  observée  par  M.  Bosc  qui  Ta  décrite 

ainsi  que  beaucoup  d'autres  espèces  de  champignons  dans  les 
Mémoires  de  l'Académie  de  Berlin,  vol.  5,  part.  ̂ ,  pag.  87, 

pi.  6,  fig.  10  a-b.  C'est  lemytremjrces  heterogeneus ,  Nées.y6^'«^ 
JWT^c,  pi.  12.  Voyez  Lvcoperdon.  (Lem.) 

MITREOLA.  (  Bot.  )  Voyez  Mitra.  (  I«ai.  ) 
MITROPHORA.  (Bot,)  Le  valeriana  cornueopiœ  de  Linaetus  ̂  

qni  a  deux  étamines  et  un  fruit  capsulaire  à  trois  loges  moue- 
spermes,  ou  par  ayortement  à  une  seule,  devient  maintenant 
vn  genre  des  valérianées  que  Necker  nomme  mitrojihora^  et 
qui  est  lefedia  de  Moench,  et  de  M.  DecandoUe;  il  diffère  du 

^dia  de  Gœrtner,  qui  est  le  va2en*ane2/a  des  mêmes  auteurs,  carac- 
térisé par  trois  étamines  et  un  fruit  capsulaire.  (J.) 

M1TB.0UILLET.  {Bot,  )  La  gesse  tubéreuse  porte  ce  nom  à 
Angers.  (Lem.) 
MITRULA.  (Bot.)  Genre  de  la  famille  des  champignons 

établi  par  Persoon  ,  ensuite  réuni  par  lui  au  genre  Leotia 

(Voyez  ce  mot),  depuis  retiré  par  Pries.  Cet  auteur  le  rap- 

proche de  son  Mitrula  ,  qui  'se  distingue  par  son  chapeau 
ovale,  lîfise,  creux,  fructifère  en  tous  ses  points,  distinct  de 

4on  stipe ,  et  cependant  Tenveloppant  fortement.  Dans  les 
leotia,  suivant  Pries,  le  chapea<u  et  le  stipe  ne  sont  pas 

distincts  l'un  de  l'autre.  Il  y  rapporte  de  petits  cham- 
pignons épipbytes,  charnus,  à  stipe  simple  et  chapeau 

en  forme  de  petite  mitre,  d'où  ce  genre  tire  son  nom  de  Mi- 
Jrula^  petite  mitre  en  latin.  Les  séminules  sont  lancées  élasti- 

quement. 

Ce  genre  comprend  peu  d'espèces;  la  plus  commune  est  le 
vitrula  4cs  marais ,  mitrula  paludosa ,  Pries ,  Syst.  MjycoL ,  i , 

4.91  ;  clavaria  phalloides ^  Bull. ,  Champ, ,  pL  463,  fig«  3  -,  clavària 
epip7i^I/a,Sow.,  t.  293;  Uotia  uUgiiiosa^  Fers,^ Mycol.Europ.,  1, 

p.  200  j  hdvella  Bulliardi^  Decand.,  Flor.  Franc.  Elle  a  un  cha- 
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peau  obtus  y  jauoe  avec  un  ̂ tipe  plus  paie.  On  là  réncànièe  Gft 
touffes  sur  les  feuilles  pourries  dans  les  marais  éa  été. 

Il  y  a  encore  le  mitrula  minuta^  Pries ,  ou  das^aria  minutai 
Sow.,  £/ig!.  Bot.^  tab.  391, 

Quant  au  mitrula  de  Persoon,  Pries  en  fait  son  genre  Hej^ 
deria,  voisin  de  son  Mitrula^  ou  peut-être  peu  différent^  car 
il  le  considère  comme  caractérisé  par  son  chapeau  solide  à 

travers  lequel  le  stipe  pénétre,  et  par  la  partie  fructifère  du 
chapeau  qui  est  à  peine  distincte  du  stipe  à  sa  base.  Outre  le 

Uoiia  mitrulay  Pers.,  Pries  y  ramène  le  leotia pusilLa  de  NéeSf 

qui  n*est  qu'une  variété  de  la  première,  selon  Persoon. 
Le  mitrula  Todœi  de  Pries  (Ohs,  MycoL^  2 ,  p.  298)  est  main<* 

tenant  le  type  de  son  genre  Typhola.  Voyez  ce  mot.  (Lbm.) 

MITS  SUBA-SORI  {Bot.),  nom  japonois,  cité  par  M.Thun* 
berg,  de  son  sium  japonicum^  espèce  de  berle.  (J.) 

MITTEK.  {Omith.)  Suivant  Othon  Pabricius ,  Foif na  Groen* 

landicaj  n.°  42  ,  c'est  un  des  noms  de  Teider,  anas  moUissivuif 
Linn.,  et  particulièrement  de  la  femelle.  (Ch.D.) 

MITU  (  Ornith,  ).  Nom  du  Hocco  noir  au  Paraguay.  Un  autre 

oiseau  du  même  genre  porte  dans  le  même  pays  celui  de  Mno 
rORANGA.  (DeSM.) 

MITZLL  (  Mamm.)  Nieremberg  parle  sous  ce  nom  du  coït* 

guar.  Voyez  l'article  Chat.  (P. C.) 
MIXINE.  (Ichthj'oL  )  Voyez  Myxine.  (H.  C.  ) 
MIXTE  [Bouton].  (Bot.)  Le  cultivateur  distingue  les  boutons 

à  feuilles ,  les  boutons  à  fleurs  et  les  boutons  mixtes.  Les  pre^  ' 
miers  donnent  des  branches  feuillées  dépourvues  de  fleurs; 
tels  sont  les  boutons  des  arbres  fruitiers,  que  les  jardiniers 
nomment  6o</fons  à  ̂015.  Les  seconds  ne  donnent  que  des  fléun* 
hes  troisièmes  donnent  à  la  fois  des  feuilles  et  des  fleurs;  les 

boutons  mixtes  n'ont  d'ailleurs  rien  de  remarquable  dans  leur 
forme.  (Mass.) 

MIXTES.  (C/iim.)  En  général ,  ce  mot  étoit  employé  par  les 
anciens,  comme  synonyme  de  composés. 

Je  pense  qu'il  seroit  utile  de  conserver  le  mot  mixte  dans  le 
langage  chimique  pour  désigner  toute  matière  qui  présente  à 

l'analyse  plusieurs  principes  qui  peuvent  être  combinés  en 
proportion  indéfinie  ou  simplement  mélangés,  telles  sont  les 
gommes  résines,  (Cr.) 
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MIXTION.  (Chimt)  Ce  mot,  qui  dans  la  langue  usuelle  si* 
gnifîe  un  mélange  de  plusieurs  drogues  dans  un  liquide  pour  là 

composition  d'un  remède^  étoit  employé  par  Stahl  comme  syno- 
nyme de  notre  mot  combinaison,  pour  désigner  Tunion  des 

éiémeDs  dans  les  composés  les  plus  simples.  (Ch.) 
MIYTIS.  (fiot.)  Selon  Mentzel ,  ce  nom  grec  est  donné  au 

thlaspi,  et  celui  de  mjyitis  à  la  carotte  (J.) 

MLAHHIT  RAJAN  (  Ornith.) ,  nom  arabe  deTengoulevent , 
caprimulgusj  Linn.  (Ch.  D.) 
MLI£T3  (Bot.)^  nom  de  T Agaric  poivaé  {Agaricus  pperatus) 

en  Esclavoaie.  (Lem.) 

MNASIUM.  {Bot,)  Dénomination  substituée  à  celle  du 

genre  Rapatea  d'Aubleté  (Voyez  RAPATéE.)  Diaprés  Stackhouseï 
le  mnasion  de  Théophraste  est  la  même  plante  que  le  musa  en- 
sete  de  Bruce.  Voyez  Bananier.  (Poir.) 

MNEMOSILLA.  {Bot»)  Nous  avons  réuni  depuis  long-temps 
ce  genre  de  plantes  de  Forskal  kVhypecoum  de  Linnœus,  dans 
la  famille  des  papavéracées.  (J.) 

MNEMOSYNE  {Bot,  ) ,  nom  donné  par  Ëhrard  à  un  genre 

de  mousses  ,  le  tetraphis  d'Hedwig.  Voyez  Tetraphis.  (  LbM.) 
MNEMOSYNE  (Ë^i^om.) ,  nom  d^une  espèce  de  papillon  voi- 

sin de  l'Apollon.  (C»  D.) 
MNESITEON.  (Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylédones ,  éta- 

bli par  Rafinesque  ,  à  fleurs  composées ,  de  la  famille  des 

eorymhifères ,  de  la  sjyngénésie  polygamie  superflue  de  Linnaeus, 
offrant  pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  commun  à  quatre 
divisions  foliacées,  ouvertes  en  étoile,  plus  longues  que  les 

fleurs;  celles-ci  radiées,  à  fleurons  hermaphrodites,  à  quatre 
découpures;  quatre  étamines  syngénèses;  les  semences  com- 

primées, membraneuses,  ailées,  couronnées  par  un  rebord 

épais;  le  réceptacle  nu. 

Ce  genre  se  rapproche  des  eclipta  et  des  oeniaé  Rafinesquef 

( F/or. Li/4ot'.,  pag.  67)  en  cite  deux  espèces:  1.**  le  mnesiteon 
album  f  rude  sur  toutes  ses  parties  ,  dont  la  tige  se  divise  en 

rameaux  étalés,  garnis  de  feuilles  alternes,  linéaires,  en- 
tières; les  fleurs  géminées.  Cette  plante  est  le  calendula  prima 

de  Robin,  pag.  429  ;  elle  a  des  rapports  avec  le  huphthalmum 

an<^ustifolium  de  Pursh.  Une  variété  remarquable  par  sa  pe^ 
titesse,  mnesiîeon  pumilum  ̂   est  le  calendula  secunda  de  Robin, 
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phg.  '4^9  ;  s.^  le  mnetiteon  UiUumh  den  tiges  bafrtes  de  tfoîi 
pieds,  pubescentes ;  les  rameaux  cjlîndrîqaes  et  diffus,  gar- 

nis <le,  feuilles  opposées,  denrées  en  scie;  les  fleurs  longue^ 
ment  pédonculées;  le  disque  conique.  Ces  plantes  croissent 
à  la  Louisiane.  (Poia.) 

MNÈSITHÉÔN  {Bot.)  y  Sjmonyme  d^arkeutes  ou  geoerrier 
chez  les  anciens  Grecs.  (Lem.) 
MNIARE,  Mniarum.{Bot.)  Genre  déplantes  dicotylédones, 

à  fleurs  incomplètes,  de  la  famille  des  paronichiées ,  de  là 
mànandl^e  di^nie  de  Linnseus,  offrant  pour  caractère  essen- 

tiel: Un  calice  persistant ,  à  quatre  dents;  point  de  corolle; 
une,  quelquefois  deux  étamines;  un  ovaire  inférieur  ;  deux 
styles;  une  semence  enveloppée  par  le  calice  durci. 

Mniabe  biflore :  Mniarc/m  hiflorum^  Forst.,  G«n.«  i  ;  Lamek., 
IIL  gen. ,  tab.  6  ;  Ditoca  museosa  ,  Gaertn. ,  de  Frucl. ,  tab.  ia6. 

Petite  plante  quia  Paspect  d'une  mousse  ,  dont  toutes  les  par- 
ties sont  glabres.  La  tige  est  dicholome,  garnie  d'un  grand 

nombre  de  petites  feuilles  très-rapprochées,  ourertes^sabn- 
lées;  les  fleurs  naissent  au  nombre  de  deux,  à  Textréinité  des 
rameaux  sur  des  pédoncules  communs,  solitaires,  munis,  im- 

médiatenient  au-dessous  des  fleurs,  d'un  petit  involucre  com- 
poséde  quatre  folioles  courtes,  ovales,  aiguës.  Le  calice  est  fort 
petit,  à  quatre  dents  roides,  droites, aiguës;  il  entoure  une  et 
assez  souvent  deux  étamines  un  peu  plus  longues  que  le  calice, 
et  insérées  à  son  fond  ;  les  anthères  sont  ovales,  à  deux  lobes* 

creusées  de  quatre  sillons:  l'ovaire  est  ovale,  plus  long  que  le 
calice  ;  les  styles  son  ttîli  formes,  un  peu  divergens,  delà  lon^^ueur 
des  étamines.  Le  fruit  consiste  en  une  petite  coque  ovale, 
coriace,  couronnée  par  les  dents  du   calice,  indéhiscente, 
renfermant  une  semence  ovale,  acuminée.  Cette  plante  croit 
à  la  Nouvelie-Zébnde. 

Rob.  Brovvn  regarde  comme  une  simple  variété  de  cette  es- 
pèce le  mniari/m  pfdwnci//a^i/m  de  Labillardière,  Nov,  HolL, 

1 ,  pag.  8,  tab.  a.  Elle  n'en  diffère  que  par  la  grandeur  de 
toutes  ses  parties.  Le  même  auteur  (  Brown ,  No%f,  HolL ,  i , 

pag.  412)  fait  mention  d'une  autre  espèce  découverte  à  la 
rCouvelIc-HoUande,  le  mniarumfasciçulatum.  Ses  racines  pro- 

duisent des  tigrs  nombreuses,  couchées,  rameuses,  garnies 
de  feuilles  denticulées  dans  toute  leur  longueur  ;  les  fleurs  dis- 



|M)aëes  en  gtêppe»  un  peu  pubesceates;  lès  pédoncules iructi- 
fères  h  peine  de  la  longueur  des  feuilles.  (Poia.) 

MNIE.  (Bot.)  Voyez  Mnium.  (Lem,) 

'MNIEYSSY,  (Ornith,)  Les Polonois qui, suivant Rzaczynski| 
Domment  grzwacz  le  pigeon  ramier,  columba palumbus ^  Linn.^ 

appellent  grzwacz-mnieyssy  le  biset,  columba^  liyia  ̂   Briss» 
(Ch.  D.) 

MNION.  (Bot,)  Ce  nom  paroit  avoir  été  chez  les  anciens 

Grecs  synonyme  de  hryon^  et  chez  les  Romains  l'équivalent 
de  muscus.  Les  botanistes  modernes,  à  l'exemple  de  Dillen^ 
qui  écrit  tnnium  ,  et  d'Adanson  qui  Torthographie  mnion,  à  ua 
genre  de  mousses  dont  Thistoire  est  traitée  dans  Tarticle  Mnium* 

(  Lem.  ) 
MNIOTILLE,  Mniolilla.  {Ornith.)  M.  Vieillot  a  créé  daryi 

la-  famille  des  grimpereaux  à  doigts  extérieurs  inégaux,  sous 
ce  nom,  qui  est  écrit  mnio/i/f  a  dans,  le  Nouveau  Dictionnaire 

d'Histoire  naturelle,  tom.  XXI,  pag.  229,  un  genre  carac^ 
risé  par  un  bec  court ,  grêle ,  comprimé  sur  les  côtés,  presque 
droit,  pointu  ;  une  langue  longue,  aiguë  et  cornue  a  sa  pointe* 
La  seule  espèce  comprise  dans  ce  genre  est  le  sjlvia  varia^ 
Lath.:  mniotilla  varia ^  Vieil!.,  figurée  pi.  74  des  Oiseaux  do« 
rés.  Le  mâle,  dont  le  menton  et  une  partie  de  la  gorge, et  des 
joues  sont  noirs,  a  la  tête  et  les  parties  supérieures  du  corps 
rayées  longitudinalement  de  noîr  et  de  blanc  ;  la  première  f^e 

ces  couleurs  n'offre  en  dessous  que  des  taches  isolées.  La  fe« 
melle  et  les  jeunes  se  reconnojssent  à  la  blancheur  des  joues 

et  de  la  gorge*  Cet  oiseau,  qui  cherche  dans  la  mousse  et  les 
lichens,  dont  le  tronc  et  les  grosses  branches  des  arbres  sont 
recouverts,  les  insectes  qui  forment  sa  nourriture,  arrive 

dans  la  Pensylvanie  au  moisd'avril,  et  quitte  le  pord  de  l'A- 
mérique aux  approches  des  frimas,  pour  passer  la  mauvaise 

saison  dans  le  Sud,  à  Saint-Domingue,  à  la  Jamaïque  et  aux 
iles  voisines.  (Ch.  D.) 
MNIUM,  Wnie.  [Bot.)  Genre  de  plantes  cryptogames,  de  la 

famille  des  mousses,  de  la  division  des  mousses  à  péristome 

double,  et  caractérisé  .aiqsi  :  Péristome  double^  l'extérieur  .à 
seize  dents  un  peu  larges ,  ascendantes  ,  droites,  dont  les  ex** 

trémités  sont  très- longues,  arquées  en  dehors;  l'intérieur 
membraneux ,  découpé  en  son  bord  en  seize  lanit^res  bifar-' 
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quées  ou  perforées;  urne  ou  capsule  inégale,  pendante,  mu' 

nie  d'une  coiffe  conique  et  pointue. 
Ce  genre  ,  dont  les  caractères  ont  été  ainsi  établis  par 

Bridel,  a  été  fondé  par  Dillen,  et  ensuite  adopté  parles 
botanistes  qui  Font  singulièrement  modi6é,  quelques  uns 
même  ne  reconnoissent  plus  ce  genre*  Il  a  pour  type  le 
mnium palustre ,  Linn.,  et ,  selon  Bridel ,  il  ne  contiendroit  que 

trois  espèces  que  nous  allons  indiquer  avant  d'esquisaer  les 
chaiigemens  que  le  genre  Mnium  a  éprouvés. 

1.  Mnium  DFS  MARAIS  :Mm£impa/f/4^e,  Lino.,  Hedw^Shmied., 
Jcon.y  pi.  3 ,  tab.  56  ̂  2  ;  Dilleo  ,  Musc. ,  tab.  5i ,  fîg.  3  ;.Vaill., 
Bot, ,  tab.  29  ,  fig.  7;  Bryum  palustre^  EngL  Bot* ,  tab.  39K 
Tiges  droites,  bifurquées ,  ou  un  peu  rameuses,  réunies  en 

touffes,  hautes  de  trois  à  quatre  pouces,  ayani  leur  base  gar- 

nie d*un  duvet  brun /couvertes  dans  toute  leur  étendue  de 
feuilles  imbriquées,  étalées,  subulées,  acérées  ,  presque  en- 

tières sur  «les  bords,  redressées  et  un  peu  crispées  par  la  sé- 

cheresse, munies  d^une  nervure;  pédicelle  axillaire  ,  droit, 
rougeàtre,  long  de  un  à  deux  pouces,  et  plus,  portant  une 

capsule  presque  pendante  ,  oblongue -cylindrique  ,  striée, 

munie  d*un  opercule  conique,  un  peu  obtus.  Cette  mousse 
n'est  pas  rare  dans  les  prés  et  les  bois  marécageux  et  tour- 

beux, partout  en  Europe  ,  depuis  la  Laponie  jusqu'à  la 
Thrace;  elle  se  rencontre  également  en  Sibérie  et  dans  l'A- 

mérique septentrionale  ,  en  Pensylvanie  ,  en  Caroline  ,  etc. 
Elle  est  commune  aux  environs  de  Paris  ;  elle  fructîBe  au 

printemps,mais  rarement;  les  dents  du  péristouie  extemessont 

d'un  jaune  soufre,  avec  leurs  extrémités  très-longues,  capil- 
laires, blanchâtres.  Dans  certains  individus  on  voit  à  l'extré- 

mité des  rameaux  et  entre  les  feuilles  qui  composent  les 
rosettes  (ou  gemmes  mâles,  Hedw.  ),  de  petits  globules  fa- 

rineux^ portés  par  de  petits  pédoncules  feuilles  à  leur  base, 
et  sur  les  fonctions  desquels  les  naturalistes  ne  sont  pas  dW 
cord.  Turner,  Smith ,  etc.  pensent  que  ce  sont  des  fleurs  mâles 

d'une  forme  particulière.  Vaillant,  Haller,  Mohr,  Schws- 
grichen  les  considèrent  comme  des  rudimeos  de  rameaux 

et  de  feuilles,  sentiment  vers  lequel  Bridel  penche  en  s'ap- 
puyant  sur  des  observations  îstitts  sur  d'autres  mousses.  Les 
mémn  petits  globules  se  rencontrent  non  seulement  sur  Us 
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autres  espèces  de  ce  genre,  maïs  encore  sur  un  grand 

nombre  de  mousses  qu*on  y  avoit  rapportées,  et  particu- 
lièrement sur  le  mnii/mamfro^ni/m,  maintenant  réuni  à  un 

autre.  ^.,. 

2.  Mn'ium  A  PLUSIEURS TÊTBs  !  Mnium  polycephalum  ,.,Bridel , 
Muse.,  SuppL  3,  pag.  46;  Dillen  ,  Musc»,  tab.  3i  ,.%.  4, 
Tiges  droites,  rameuses,  feuilles  un  peu  écartées,  lancéolée^- 
£ubulées,  finementdentelées;  pédoncules  portant  l^  globule^ 
farineux,  longs  et  feuilles  :  espèce  que  Schwasgriçhen , 
Turner,  etc.  prennent  pour  une  variété  plus  grande. et  plus 

rameuse  que  l'espèce  précédentet  On  compte  une  vingtaine 
de  petits  globules  sur  chacun  des  deux  piçds  figurés  par  Dillen , 
ce  qui  leur  donne  un  aspect  tout  particulier.  Cette  mousse  se 

rencontra  principalement  en  Ecosse,  en  Allemagne,  en  Suisse, 

et  même  en  Auvergne,  On  ne  l'a  pas  encoTe  pbservée  avec 
ses  capsules» 

3.  Mnium  renflé  :  Mnium  lurgidum^  Vahl ,  FI»  Lapp, ,  tab.  2  3  ; 

Schwaegr.,  Suppl.  1 ,  pag. 77  ;  Bridel,  Musc» ,  Suppl,3,  pag.  41, 
et  4,  pag.  12  1.  Tige  droite  dichotome;  ranieaux renflés  ̂   feuilles 

imbriquées,  ovales^oblongues  ,  obtuses,  concaves  ,  entières i 
capsules  oblongues  penchées.  Cette  mousse  a  été  observée  au 
commet  des  hautes  montagnes  de  la  Liaponîe,  au  pied  des  Air 
pes  delaNordlande ,  duTyrol,  etc.  Elle  rappelle  par  sa  forme 

une  espèce  d'hjpnum.  Elle  est  rarement  avec  sa  fructification, 
et  n'a  pas  encore  offert  de  globules  farineux;  ses  capsules  et 
ses  rosettes  mâles  ont  beaucoup  de  ressemblance  avec  celles^ 
du  mnium  des  maraism 

La  présence  des  globules  farineux  pédoncules  est  le  carac- 
tère que  Dillen  avoit  assigné  à  son  genre  Mni^m;  mais  ce 

caractère ,  qui  se  retrouve  dans  des  mousses  et  des  hépatiques 

de  genre  très-différent,  l'avoit  induit  en  erreur.  En  effet  ou 

voit  dans  la  planche  3i  de  VHistoria  muscorum  ,  qu'il  réunie 
des  mniums  à  des  hépatiques.  Ainsi  il  figure,  1.^  le  mnium, 
androgynum  y  Linn.,  qui  est  maintenant  type  du  genre  Gym- 

nocephalus,  2/*  hemniumpelluoidumy  Linn.,dontlepéristome  est 
0Împle,  à  quatre  dents,  et  dont  Hedwig  a  fait  avec  raison 

un  genre  particulier,  le  Tetraphis  {Mnemasjrne,  Ehr.).  3.**  Les 
mnium  palustre  et  polycephalum  qui  restent  types  du  genri^ 

J^lniftm,  et  que  nous  i^vons  décrits  plus  ïiàuU  4*^  l^e  r^^/^ifii]^  /r(i 
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éhomanh ,  Linn. ,  etjissum ,  Linn. ,  dont  la  capsule ,  long-lenift 
in  connue,  a  été  reconnue  ensuite  semblable  à  celle  des  junge^ 

Manm'tf;  aussi  ces  espèces  y  ont-elles  été  rapportées.  5.*  Lebkuia 
pusillaj  qui  n'a  aucun  rapport  d'aspect  avec  les  plantes  précé- 

denïei,  et  qui  est  aussi  une  espèce  de  fungermannia.  S*  Enfin 
le  mièitim'  inordinatum ,  Brid. ,  qui  rentre  maintenant  dans  le 
bryiim. 

Adansbn,  en  admettant  le  caractère deDill en,  6te  du  genre 

leb!asîa,le  mnium  inordinatum  et  le  mnium  palustre*  La  ré- 

forme n^étoitdonc  pas  complète,  et  même  mauvaise  quantau 
mnium  palustre.  Ce  célèbre  naturaliste  pensoit,  avec  Lin naeos, 

que  les  globules  farineux  faisoient  les  fonctions  d'organes  fe- 
melléè'. 

Linnsfjs ,  joignant  au  caractère  formé  par  la  présence  des 
globules  farineux  ou  des  rosettes  (  fleurs  femelles)  ferniinales, 

celui  de  la  capsule  ovoïde ,  recouvert  d'une  coiffe  lisse,  établit 
iin  genre  Bryum^  où  les  espèces  de  mnium  de  Dillen,  excepté  le 
hlasia  et  le  mnium  inordinatum^se  trouvent  réunies  à  une  quin- 

zaine de  mousses  que  Dillen  comprenoit  dans  son  brj'um.  Le 

mnium  de  Linnaeus  diffère  très-peu  de  son  brj'um^  celui-ci 

•  offrant  pour  différence  essentielle  sa  câ^psule  portée  sur  uo 
pédicelle  terminal ,  naissant  d'un  tubercule  ou  renflement 
particulier. 

C'est  sur  ce  genre  Mnium  de  Linna?us,  augmenté  encore  de 
quelques  espèces  ,  que  le  célèbre  Hedwig  exerça  son  talent; 
et,  muni  de  bonnes  observations,  il  fit  voir  combien  il  étoit 

déft  ctueux  ;  c'est  lui  qui  en  sépara  nombre  d'espèces  qu'il  rap- 
porta à  ses  genres  Tetraphis ,  Tortula^  Pf^eissia^  Funaria,  GjTn- 

nastomum,  Pohlia  {Amphirrliinum,  Green),  Meesia  ̂   Polj'triehum, 
Dicranum^  Pf^ebera ,  Brjum,  Malgré  ces  éliminations,  le  genre 
Mnium  demeure  assez  riche  en  espèces^  et,  ce  qu'il  y  a  de  re- 

marquable, c'est  qu'à  rexceptiori  du  mnium  palustre ,  Linn., 
qui  est  aussi  une  espèce  de  mnium  de  Dillen,  aucune   des 
autres  espèces  de  ce  dernier  naturaliste  ne  sy  trouve  com- 
prise. 

Le  mnium  d'Hedwig,  soumis  à  la  cri  tique, ̂ perdit  quelques 
espèces  qui  furent  réunies  au  genre  Dartramia  ,  tels  sont  les 

mnifsmfonlanuni  eimarchieum.  Le  genre  Mnium  d'Hedwig  est 
caraetét'isé  par  son  péristome  <louble  ,•  l'extérieur  a  seize  dénti 
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■«fi  peu  larges  9  natéri«urmembr9neux,^plîasë(àpU8carëiië»);. 
lacînié  à  lanières  un  peu  larges,  alternes,  avec  des  cils  eapll- 
laires;  et,  perses  fleurs-mâles  capituliformes,  ou  en  disques , 
ou  en  rosettes  terminales.  Il  a  été  admis  par  Schwasgrichen, 

qui ,  dans  le  supplément  à  la  Muséologie  d^Hedwig,  en  indique 

trente  espèces;  et  par  Bridel;  mais  celui-ci,  d*abord  du  mémo 
sentiment  que  Schwaegrichen, a  ensuiterenvoyéaugenreBryum 

toutes  les  espèces  du  mnium ,  moins  les  trois  que  nous  avons  dé» 
crites  plus  hauL  Swartz,  en  jugeant  que  les  caractères  des 

genres  Bryum^  Mnium  et  fVthera  d'Hedwig  n'étoient  passufii'T 
sans  pour  distinguer  ces  trois  genres,  les  a  réunis.  Il  a  été  imité 

par  DecBfidolle,  et  c'est  ce  genre  Bryum  que  nous  avons 
fait  connoitre  dans  le  supplément  au  volume  V  de  ce  Dtction- 
aaire.  Le  genre  Mnium  y  est  représenté  par  les  sections  3 ,  4 
et  5. 

Cependant  nous  devons  dire  que  Schwaegrîchen  a  séparé 

plusieurs  mnium  des  autres  espèces,  et  qu'il  en  a  fait  son  genre 
Gymnocephalus.  (Voyez  ce  nom.)  Bridel  considère  maintenant 

les  quatre  genres  Gymnocephalus  ,  Schw. ,  Bryum  ̂   Mtïium  et 

W^etfrfl,  Hedw,,  comme  quatre  sections  du  genre  Br^i/m  qu'il 
présente  ainsi. 

Bryum.  Péristome  doub  le  ;  l'extérieur  a  seize  dents 
un  peu  larges,  pointues  ;  l'intérieur  membraneux;  carène 
sillonnée ,  à  marge  alongée,  découpée  en  seize  lanières  al- 

ternes, avec  autant  de  cils,  coiffe  cucuUiforme ,  capsules 

égales. 

1."  Gymnoeephalus»  Fleurs  mâles  portées  sur  des  pédoncules 
dégarnis  de  feuilles.  11  contient  trois  espèces. 

2."*  Bryum.  Fleurs  mâles sessiles  ,  terminales,  gemmiformes. 
Il  renferme  quarante-une  espèces, 

3.°  Mnium.  Fleurs  mâles  sessiles,  terminales,  discoïdes.  On 
y  compte  dix-neuf  espèces. 

4.°  PVebera.  Fleurs  hermaphrodites.  Seize  espèces  le  com« 
posent. 

Le  mnium  squafrosum ,  Wahl ,  ne  fait  pas  partie  de  ce  genre 

Bryum.  Il  est  le  type  du  paludella  d'£brhart  et  de  Bridel.  Voyei 
PAtUDELLA. 

Hooker  (  Museol.  Brit.  ) ,  pon  seulement  admet  la  réunion 

mi  hf^yum,  des  wehera  et  mnium  d^Hedwîg  ;  mais  {1  y  \oiii  en* 
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corele  meala  {diploeomium ,  Web.,  amblyodum,  P.  B.)  ,  et  le 

fohlia. 
Palîsot  Beauvois,  dans  son  Prodrome  de  FAethéogmie,  pré* 

lente  un  genre  l/inium ,  qui  est  formé  par  la  réunion  de  qnei* 

ques  espèces  de  mnium  de  Dilien,  de  Linnaeua,  d'Hedwîg, 

etc.  ;  de  brjrum  des  mêmes  auieon,  é^hypwim;  de  Uskea ,  wtbera^ 
timmia  y  pohlia ,  anietangiumf  d'Hedvirig  et  Bridel.  Il  reaToie 
d^autres  espèces  à  ses  genres  Streblotrichum ,  Orthopyxis  et  ¥o^ 
gonatum.  Il  adopte  les  genres  Gjrmnocephalus  sous  le  nom  da 

fusieonia  (  Voyez  Mém.  Soc.  I4nn.,  vol*  i  )f  Funaria  ou  Stn^ 
phedium,  Meesia  ou  Amhlyodum»  Enfin  diverses  autres  espèces  de 
mnium  sont  placées  dans  les  genres  Biyum ,  Bartramia^  Grùmmiûy 
Tortula^  Trematodonj  etc. 

Par  ces  nombreuses  variations  ,  on  peut  conclure  que  le 

genre  Mnium  ,  Hedw. ,  peut  être  supprimé  avec  raison ,  et 

quel'on  rendra  aipsi  plus  aisée  Tétude  des  végétaux  qui  le  com- 
posent* (Lem.  ) 

MO  {Bot.)j  nom  japonpis  An  ceraloph^llum  demersum,  eité 
par  M*  Thunberg.  (J.) 

MOA.  (Ornith.)  Le  nom  que  Labillardiére  écrit  ainsi,  et 

que  d'autres  voyageurs  écrivent  moka ,  est  celui  de  la  poule 
aux  îles  des  Amis  ,  de  la  Société ,  Sandwich ,  Owyhée , 
Mowée,  etc. 

Le  même  nom  est  donné  dans  Tancienne  Provence  au  hé^ 

ron  butor,  ardea  stellaris  ,.Linn.  (Ch,  D.  ) 
MOBOIA.  (Bot,)  Voyez  Bois  demabocya.  (!•) 

MOBULAR  {Ichlhyol,)^  nom   d'une  espèce   de  Céphalo^ 
PTÈRB,  dont  nous  avons  parlé  dans  ce  Dictionnaire,  tome  VII, 

pag.  408.  (H.  C.) 

MOCAGA.  (Bot,)  Palmier  de  Cayenne,  voisin  de  Ta-» 
voira.  Ses  fleurs  ont  un  calice  à  trois  folioles  trigones.  Le 
fruit  est  un  drupe  à  trois  loges ,  dont  deux  avortées.  Feu 

M*  Corréa  pensoit  qu'il  pouvoit  former  un  genre  distinct. 
(Lem.) 
MOCANERE  (Bot,  ) ,  MocanerajJuss,  ;  Visnea  ,  Linn.  Genre 

de  plantes  dicotylédones ,  à  fleurs  complètes ,  polypétalées ,  de 
)a  famille  des  pia^iiemmi^ri,  de  la  dodécandrie  trigynie  de  Lîn-» 
fiseus,  ofiTrant  pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  à  cinq  di- 

visions *,  cinq  pétalfs;  douze  étamines;  un  ovaire  à  demi  iu* 
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férîeur  ;  trois  styles ,  quelquefois  deux;  une  noix  à  demi  infé- 

rieure ,  à  deux  ou  trois  loges  monospermes,  recouverte  par  les 
divisions  du  calice. 

MocANÈRE  DES  Canakibs  :  Mocanera  canarUnsis ,  Juss.  ;  Kû- 

neamocanera,  Linn.  fils ,  Supp, l  pag.  26 1.  Arbrisseau  d'un  beau 
feuillage  toujours  vert.  La  tige  est  cylindrique ,  un  peu  tuber* 
culeuie;  les  feuilles  sont  droites,  alternes,  elliptiques,  den- 

tées en  scie,  glabres,  coriaces,  portées  sur  des  pétioles  t^s- 
courts.  Les  fleurs  sont  petites ,  soutenues  par  des  pédoncules 
inclinés,  solitaires,  axillaires,  uniflores,  plus  longs  que  les 
pétioles  ;  le  calice  est  partagé  en  cinq  découpujres  lancéolées , 
recourbées,  persistantes,  dont  trois  extérieures  chargées 
de  poils;  la  corolle  jaune,  à  pétales  elliptiques,  évasés,  à 
peine  plus  longs  que  le  calice  ;  les  filamens  des  étamines  sont I 

plus  courts  que  les  pétales;  les  anthères  droites,  quadrangu^ 

laires,  terminées  par  une  arête;  l'ovaire  hispide  est  rétréci 
vers  le  haut.  Le  fruit  est  une  noix  glabre,  ovale,  acuminée; 
k  deux  ou  trois  loges. 

Cet  arbrisseau  croît  dans  les  îles  Canaries  ̂   sur  les  monta* 
gnes  boisées.  On  le  cultive  au  Jardin  du  Roi ,  où  on  le  tient 

dans  la  serre  d'orangerie  :  il  lui  faut  une  terre  substantielle  $ 
on  le  multiplie  par  marcottes  et  par  boutures.  (Poia.) 

MOCCICAGLIA.  (  Bot.)  Nom  qu'on  donne  en  Toscane,  sui- 
vant Micbeli ,  à  son  mucilago  alba  ,  pi.  96 ,  fig.  2  ,  c'est-à-dire 

au  retioularia  alba ,  Bull, ,  ou  spumaria  muoilago  ,  Pers.  Voyez 
Sp  DM  ARIA.  (Lem.) 

MO  CE.  {Bot,  )  Une  espèce  de  prèle  que  Loureiro  regarde 
comme  Vequisetum  hyemale  ,  Linn. ,  porte  ce  nom  en  Chine  ; 
elle  y  croit  dans  les  marais.  Les  tiges  servent  à  polir  1^  bois  , 

la  corne  ,  Tivoire ,  et  même  les  métaux.  L'on  sait  que  l'ana- 
lyse chimique  a  découvert  la  présence  de  la  silice  dans  cette 

plante.  Suivant  Thunberg ,  cette  prèle  croîtroit  aussi  au  Ja- 
pon. Voyez  Moku-Soku.  (Lem.) 

MOCH,  (Bot.)  Voyez  Machla.(  J.) 
MOCHl  et  MOCHA.  (Bo^)  Voyez  Mochus.  (Lem.) 

'     MOCHO.  {IchthyoL)  A  Frica  on  donne  ce  nom  à  l'alherina 
Jupsefi/^  de  Linnaeus.  Voyez  Athérine.  (H.  C.) 

'MOCHO  (Ornilh.)  nom  portugais  du  ̂ vand-duc  j  strix  buha^ 
lânn.  (Ch.  D.) 
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MOCHON.  (  Ichthyol. )  Voyez  Mogbo.  (H.  C.) 

MOCHREN-KOEPFTEIN.  {Omitk.)  L^oiseau  akisL  QMiimé 
dans  les  Vosges  alsaciennes,  ne  paroitpas  à  BafiTon  être  différent 

du  gobe-inouche  noir  à  collier ,  de  Lorraioe.  (Ch.  D.) 

MOCHUELO  (  Ornith.  ) ,.  nom  espagnol  du  hibou  ou  moyen- 
duc^  strix  o-us ,  Linn*  (Ch. D.) 
MOCHUS.  {Bot,)  Dodoensnommoîtainnleciche,  ou  pob 

eiche ,  cicer,  La  gesse  sauvage,  lathyrus  sylvestriSf  est  le  mioeki 
dei  Toscans,  suivant  Césalpin.  (J.) 

MOCINNA.  (  Bot,  )  Genre  de  plantes  dicotylédones  ,  à  fleurs 

Composée»,  de  la  famille  des  corjmbifires  ,  delà  sjngénésie  p»* 
fygamie  superflue  de  Lînnarus,  rapproché  du  galinsoga^  offrant 

pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  commun  ,  ovale  ,  imbri- 
qué; la  corolle  radiée;  les  demi-fleurous  de  la  circonférence 

frés-peu  nombreux;  cinq  étamines  syngénèsesj  les  semences 

couronnées  d'une  aigrette  à  plusieurs  paillettes,  presque  im* 
briquéc^s.  lancéolées,  subulées,  sans  arête* 

MociNNA  A  FEUILLES  DENTÉES  EN  SCIE;  Mooînna  seTTOta ^  La- 

gasc,  Gen,  et  Spec.j  pi.,  pag.  3u  Plante  à  tige  ligneuse,  garnie 
de  feuilles  pétiolées,  oblongues,  lancéolées,  aiguës,  dentées  ea 

scie,  mucronées ,  rudes,  pubescentes  en  dessous,  ayant  les  pé- 
tioles très-courls  ;  les  Heurs  sont  pédonculées,  réunies  en  paquets 

axiilaires  et  terminaux»  Cette  plante  croît  dans  le  royaume  da 

Mexique,  aux  environs  de  la  Nouvelle-Salamanque,  où  elle 
a  été  découverte  par  L.  Ney.  Le  mocinna  brachiata ,  Lagase. , 

L  c, ,  est  une  autre  espèce  dont  les  rameaux  sont  trèfr-étalés; 
les  feuilles  ovales ,  obtuses,  mucronées;  les  fleurs  nombreu- 

ses, réunies  en  paquets  terminaux.  Cette  espèce  a  été  décou- 
verte à  risthme  de  Panama.  (  Poir.) 

MOCKBIRD  (Ornith.)^  nom  anglois  du  moqueur,  turdu$ 

polyglottus ,  GmeL  (  Cs.  D.  ) 
MOCOCO.  (Mflrnm.)  Le  voyageur  Gos?e  rapporte  que  sur  la 

côte  du  Mozambique,  on  nomme  ainsi  un  animal  qui  res- 
semble au  renard,  dont  Pœil  est  vif,  la  couleur  grise  avec  la 

queue  couverte  d^anneaux  noirs,  et  qu*on  Tapprivoise  ai- 
sément. Buffon  Ta  appliqué  a  un  maki,  au  lemur  catta^  Linn. 

(F.C.) 

MOCO  DE  PABO  (Bot.)^  nom  castillan  d'un  grand  ama- 
rante, amararUhus  eaudatus^  cité  par  Quer.  (J.  ) 
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MOCOICQGOE.  {Omith*)  Ceat  ainsi  que  ks  Giiaraaiâ  a|)- 

pellent  l'espèce  d'yoambu  ou  tinamou  que  d'Azara  a  décrite 
dans  ses  Oiseaux  du  Paraguay,  n.^  1Ô4.  (Ch.  D.) 

MOCOK.  {Mamm.)  C'est  ie  même  nom  que  Mococo.  Voyez 
ce  mot.  (F.  C.) 

MOCOS  (  Mamm.) ,  nom  japonois  d'u4i<  eétacé  que  M.  de  La- 
cépéde  suppose  être  le  cachalot  macrocéplïale.(F.  C.) 

MOCOTOTOTL.  {Ornith.  )  Fernandez ,  qui  parle  de  cet  oi* 

seau  du  Mexique  au  chapitre  79,  pag.  3i  ,  dit  qu'il  est  d'un 
brun  paie  sur  le  corps,  blanc  en  dessous,  que  son  bec  et  ses 

pieds  sont  rouges;  et  il  ajoute  que  sa  taille  est  celle  de  Té- 

touraeau,  qu'il  se  plaît  près  des  eaux,  et  qu'il  chante  d'une 
manière  agréable.  (Ch.  D.) 

MOCUSTAI.  {Bot.)  Voyez  Clavaire  Filon  à  Farlicle  Cla- 
vaires. (  Lem.) 

MODAPH  (Bot.)  ,  nom  d'unnareisse  à  fleurs  doubles  dans 
la  Judée  ,  suivant  Rauwolf»  { J.) 

MODDY.  {Ornilh.)  Voyez  Coddy  Moddy.  (Ch.  D.) 
MODECCA.  (Bot.)  La  plante  malabare  de  ce  nom,  citée 

par  Rhéede,  est  regardée  par  Biirmimn  comme  un  liseroi» , 

variété  du  com'olwulus  panlculatus.  Cependant  son  port  «  et 
surtout  son  fruit  ouvert  en  trois  valves,  sur  le  milieu  des- 

quelles sont  portées  les  graines,  la  rapprochent  beaucoup  plus 
de  l£|  grenadllle,  passiflora.  £lle  en  dififère  par  ses  péJoncules 

muTtiflores.  Voyez  ci-après  Modkqdb.  (  J.) 

MODÈQUE,  Modecca.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylé- 

dones, à  fleurj  complètes,  poiypétalées,  de  la  famille  despas- 

siflorées,  de  la  gynandrie' pentandrie  de  Linnœus  ,  offrant  pour 
caractère  essentiel  :  Un  calice  à  cinq  divisions  ;,cinq  pétales^ 

cinq  étainines  insérées  sur  le  pistil;  un  ovaire  supérieur,  pé- 
dicellé;  un  style  à  trois  divisions  ;  une  capsule  pédiceiiée, 

renflée,  uniloculaire  ,  polysperme,  s'ouvrant  en  trois 
valves. 

MoDÈQiJEPALivféE:  ModeccapalmoJta,  Lnmck.,  EncycL-^Rhèed., 
Hort.  Malab, ,  vol.  8  ,  tab.  20,  et  Varietates  ,  tab.  21  ,  22,  Ar- 

brisseau sarmenteux,  pourvu  d'une  longue  racine  épaisse, 
charnue  et  blanchâtre,  d'où  sortent  des  tiges  menues,  grim- 

pantes ,  garnies  de  grandes  feuilles  alternes ,  pétiolées,  molles, 

'bordées  de  rouge  à  leur  circonférence  ,  divisées  en  plusieurs 
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lobes  obloDgs,  acumioés,  entiers  ayant  deux  tubercules  spines^ 
ceni  à  la  base  de  chaque  pétiole,  souven  t  alongés  en  vrille.  Les 

fleurs  sont  jaunâtres ,  disposées  en  grappes  axillaires ,  soli- 

taires, peu  garnies.  L'ovaire  se  convertit  en  un  fruit  capsu- 
laire ,  globuleux ,  assez  gros,  pédicellé,  uailoculaire  ,  de  cou-» 

leiir  orangé;  il  s'ouvre  en  trois  valves  ,  et  renferme  des  se- 
mences nombreuses,  dures,  raboteuses  ,  revêtues  chacune 

d'une  enveloppe  blanchâtre,  argentée,  oh  elles  sont  logées 
comme  dans  une  bourse.  Cette  plante  croit  sur  la  cô^te  de  Ma-^ 
labnr. 

MooÈQUB  A  FEoiLLES  ENTIÈRES  :  Modecca  iutegrîfbUa  y  Lamck., 
EocycL;  Orella  modeccay  Rhèed.,  Malah.  ̂   vol.  8,  tab*  23. 
Cette  espèce  se  distingue  de  la  précédente  par  ses  feuilles  en^ 
tiéres ,  et  par  ses  fleurs ,  la  plupart  fasciculées  dans  les  aisselles 

des  pétioles;  ses  tiges  sont  également  menues  et  grimpantes  ', 
les  feuilles  grandes,  ovales,  obloogue^,  acu minées;  lès  fleurs 

sont  portées  sur  des  pédoncules  presque  simples,' moins  long» 
que  les  pélioles  :  le  ealice  persiste  à  la  base  du  fruit  qui  est 

pédicellé.  Cette  plante  croit  dans  les  Indes  orientales,  au  Ma^ 
labar. 

MoDEQUE  A  BRACTÉES  ;  Modecca  hraottata  ,  Lamck, ,  Encych 
Cette  plante  a  des  tiges  sarmenteuseset  grimpantes  ;  des  feuilles 
profondément  palmées,  échancrées  à  leur  base,  à  cinq  Lobes 
ovales,  oblongs,  dentés  en  scie,  chargés  de  petits  tubercules 

blanchâtres  ;  des  fleurs  disposées  en  grappes  axillaires,  pédour 

culées,  chacune  située  dans  Taisselle  d'une  bradée  ovale.  Cette 
plante  croit  dans  les  Indes  orientales.  (  Poir.)    . 

MODIOLA.  (Bof«)  Suivant  Cavanilles  ,  deux  mauves ,  maWik 
prostrataetmalvacarolinianay  différent  du  genre  primitif  par 
leurs  capsules  biloculalres  et  surmontées  de  deux  pointes* 

Mœnch  en  a  fait  pour  cette  raison  son  genre  ModioLa,  qui  n'a 
pas  été  adopté.  (J.) 

MODIQLE,  Modiola,  {ConchjL)  Démembrement  du  genre 

Moule  de  Linnasus  et  de  Bruguière  ,  proposé  par  M.  de  La- 
marck,  et  adopté  partons  les  conchyliologues  modernes  pour 

un  certain  nombre  d'espèces  de  coquilles  qui  ne  dififèrenfr 
guère  des  véritables  moules  que  parce  que  les  sommets  ne  sont 

pas  tout-à-fait  terminaux  ou  antérieurs  ,  mais  plus  ou  moina 
remontéssur  le  côté  dorial ,  qui  est  quelquefois  (fil^ié  en  une 
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sorte  <l*aile ,  ce  qui  forme  une  espèce  de  passage  aux  ayicules. 
Quant  à  l'aDimal  que  nous  n'avons  pas  encore  eu  Toccasion 

d*examiner  suffisamment ,  si  l'on  s'en  rapportoit  rigoureuse-' 
ment  à  ce  que  dit  Adanson  de  son  lulat,  qui  doit  être  rangé 
dans  ce  genre,  il  ofiriroit  une  assez  grande  différence  avec 
celui  des  moules ,  puisque  son  byssus  seroit  en  ayant  du  pied 

au  lieu  d'être  en  arrière  comme  dans  celles-ci.  Cependant, 
quoique  Adanson  fasse  expressément  remarquer  cette  dififé- 
rence,  on  peut  encore  avoir  quelques  doutes  y  tant  le  reste 

de  l'organisation  paroît  semblable.  Les  modioles  vivent  absolu- 
ment comme  les  moules  à  découvert ,  et  fixées  par  un  byssus 

aux  rochers  des  rivages  de  la  mer;  quelques  espèces  queM.  Cu- 

vier  a  séparées  pour  former  son  genre  Lithodome ,  s'enfon- 
cent dans  les  pierres,  les  madrépores  et  les  coquilles.  On  les 

mange  comme  les  moules:  il  paroît  qu^il  en  existe  aussi  dans 
toutes  les  mers  ;  on  en  connoît  déjà  trois  ou  quatre  dans  celles 

d'Europe  ̂   et  un  plus  grand  nombre  à  l'état  fossile. 

A.  Espèces  lisses  ou  à  stries  d'accroissement  seulement, 

La  MoDioLB  TULIPE;  Modiola  tulipa^  Lamck^ ,  £nc.  Méthod,, 

pL  221 ,  fig.  1. Coquille oblongue,  mince,  transparente^ sub- 

ailée à  son  bord  supérieur,  sinueuse  à  l'inférieur,  de  couleur 
blanche,  rayée  de  pourpre  ou  de  rose,  comme  les  pétales 

d'une  tulipe.  Des  mers  d'Amérique  ou  de  la  Nouvelle -Hol- lande. 

Le  lulat  d'Adanson  me  paroît  plutôt  devoir  être  rapporté  à 
la  modiole  tulipe  qu'à  celle  des  Papous,  du  moins  elle  en  a 
beaucoup  plus  la  forme* 

La  Modiole  américaine;  Modiola  americana ,  Leach  ,  Mise, 

Zool, ,  pi.  72,  fig,  it  Coquille  assez  grosse,  ovale  ,  subailée  au 
bord  dorsal,  un  peu  excavéc  en  dessous,  blanchâtre,  radiée 

de  rouge  sôus  un  épiderme  brun.  Cette' espèce,  commune  dans 
les  mers  d'Amérique,  difiere-t-elle  de  la  précédente  ?  C'estce 
que  je  ne  crois  pas. 

La  Modiole  côte-blanche:  Modiola  albi-costa^  Lamck.; 

Gualt.,  Test. ,  t.  91  ,  fig.  H?  Coquille  de  la  forme  de  la  précé- 
dente ,  dont  elle  ne  diffère  peut-être  pas,  et  dont  elle  ne  se. 

distingue  que  parce  que  sous  un  épiderme  d'un  roux  rembruni, 
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elleest  ornée  (l*ane  raie  blanche  obliquement  4'inçée  dessoa- 
mets  au  milieu  de  la  base.  Des  mers  orientales  de  rimde  et  de 
la  Nouvelle-Hollande. 

LaMoDioLEADBiATiQUE;  ModioUtodriotica,  Lamck.  Coqatlle, 

beaucoup  plus  petite  que  les  deux  précédentes  avec  lesquelles 
elle  a  quelques  rapports,  mais  ovale,  à  bord  inférieur  droit, 
obliquement  fasciée,  et  bleuâtre  intérieurement.  De  la  mer 
Adriatique  près  de  Venise. 

La  MoDiOLE  DE  LA  GcTANE;  Modiola  guyanensis,  Lamck.  Co« 
quille  oblongue,  à  peine  ailée  ,  quoique  le  ligament  cardinal 

soit  très-long,  traversée  par  une  bande  oblique,  verte  et  fanre 
sous  un  épiderme  roux-brun.  Des  mers  de  la  Guyane. 

La  MoDiOLE  -É^TVi  :  Modiola  vagina,  Lamck.;  Rumpb.,  Mas«f 
t.  46,  fig.  E.  Coquille  grande,  très-mince,  très-fragile«  oblon* 
gue,  droite,  subcylindrique,  un  peu  comprimée,  de  couleur 

blanche ,  sous  un  épiderme  marron.  De  l'Océan  indien. 
La  MoDtoLE  pdcb;  Modiola  pulex  ̂   Lamck.  Très- petite  co- 

quille oblongue,  subcylindrique^  comprimée ,  un  peu  arquée, 

d'un  brun  cendré  ou  bleuâtre.  Des  mers  de  la  NouV^elle-Hol- 
lande. 

La  MoDiOLE  ABBORiséE;  Modîola  picta,  Lamck.,  Enc.  Méflu, 

pi.  221 ,  fig.  2.  Coquille  cylindroide,  un  peu  élargie  ,  et  com- 

primée en  arrière,  mince,  d'un  blanc  jaunâtre,  avec  des 
taches  rousses  très-petites  et  irrêgulières  vers  sa  partie  posté- 

rieure. Océan  Atlantique  ?  M.  de  Lamarck  rapporte  à  cette 

espèce  une  modiole  fossile  trouvée  dans  une  pierre  des  envi- 
rons de  Mayence. 

Ces  trois  dernières  espèces  font  le  passage  aux  lithodomes, 
et  en  effet  paroissent  vivre  enfoncées. 

La  Modiole  courbée  :  Modiola  cinnamonea^  Chemn.;  Enc. 

Mélh.,  pi.  221  ,  fig.  4.  Coquille  subcylincfrique,  arquée,  ob- 
tuse aux  deux  extrémités,  à  sommets  et  côtés  très- bombés,  de 

couleur  blanche,  sous  un  épiderme  marron.  Mers  de  Tlle-de- 

France.  Une  variété  de  cette  espèce  a  été  trouvée  dansFioté- 
rîeur  de  polypiers  pierreux. 

La  Modiole  REcocRKée  :  Modiolaincurt^ata,  Leach,  Mise,  Zool^ 

1 ,  pi.  72  ,fig.  3.  Coquille  lisse,  ovale,  élargie  en-arrière ,  bom« 
bée  au  bord  dorsal ,  excavée  au  bord  ventral ,  à  sommets  ob- 

tus presque  an  térieuiv,  écorchés;|une  petite  deut  à  la  char« 
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nièrc  ;  couleur  olivÀtre  à  l'extérieur,  nacrée  k  Tîntérieiir. 

Cette  espèce ,  établie  d*aprés  plusieurs  individus ,  de  là  collec- 
tion du  Muséum  britannique ,  dont  la  patrie  est  inconnue,  ne 

•croit-elle  pas  une  véritable  moule? 
La  MooiOLE  PLissdE;  Modiola  plicata^  Enc.  Méth.,  pi.  222  , 

fig..^.  Coquille  extrêmement  mince,  hyaline,  de  forme  rhom» 
bojdale,  ayant  les  sommets  assez  saillans  et  recourbés,  à  stries 

d'accroissement  très-marquées  et  pliciformes,  Cojuleur  d'un 
fauve  paie.  Iles  de  Nicobar. 

La  Modioletraphzine;  Modiola  ̂ apezi'na  ,  Lamck.  Très- pe- 
tite coquille  ovale,  trapézoïdale,  mince,  lisse,  à  sommets 

très-obliques,  d'un  brun  jaunâtre  en  dehors,  livide  en  de« 
dans.  Patrie  inconnue. 

La  MooiOLE  siLicuLE  ;  Modiola  silicula  ,  Lamck.  Coquille 

oblongue,  cylindracée,  droite,  obtuse  aux  deux  extrémités, 
de  couleur  blanche ,  sous  un  épiderme  brun-marron.  Mers  de 
la  Nouvelle-Hollande. 

La  MoDiOLB  DES  Papous;  Modiola  papuana,  Lamck.  Enc. 

Méth. ,  pi.  229  ,  fig.  1.  Grande  coquille  oblongue,  épaisse  , 

obliquement  dilatée  en  arrière  ,  subanguleuseen  avant,  d*un 
blanc  violacé,  sous  un  épiderme  noirâtre.  Espèce  commune  , 
la  plus  grande  du  genre  de  TOcéan  atlantique  boréal ,  et  de& 

côtes  de  l'Amérique  septentrionale. 
M.  le  docteur  Leach,  en  parlant  de  cette  espèce,  dit  que 

cette  coquille  ,  dans  le  jeune  âge ,  a  été  regardée  comme  for^ 

mant  deux  espèces  décrites* par  Penuant  et  Donovan  sous  Icê 

noms  de  mjtilus  curtus  et  harhatus,  L'épiderme  de  ia  jeune 
coquille  est  simple  et  non  denticulé.  Fennant  a  regardé  comme 
une  variété  de  cette  espèce  une  coquille  ombiliquée,  opinion 
adoptée  par  Donovan  et  Montagu  ;  mais  ce  dernier^  dans  son 

SuppFément  à  ses  Testacés  britanniques  ,  admet  les  mjtilut 
umbilicatus,  curtus  ,  barbotas  et  modiolu^  de  Pennant comme  une 
seule  et  même  espèce. 

La  MoDiOLB  OVALE;  Modiola  ovalis.  Coquille  assez  épaisse  , 
ovale, comprimée,  élargie  en  arriére,  à  bord  dorsal  arrondi, 

non  anguleux;  l'inférieure  excavée  en  avant;  les  sommets 
presque  antérieurs  ;  couleur  blanche  violacée  sur  les  cro« 

chets,sous  un  épiderme  épais,  d'un  brun  marron,  à  stries 
d'accroissement  grossières  et  très-marquées.  F.es  côtes  de  la 
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Manche  vers  Cherbourg.  N'est-ce  pas  la  modîole  de  Gibbs  â€ 
M.  le  docteur  Leach  P 

La  MoDioLE  DE  GiBBS  i  Modiola  Gihhsii  ,  Leach  f  Mise.  ZooL 

p^«9  t.  2  ,  pi.  72,  fig.  1.  Coquille  ovale,  on  peu  dilatée  et 
arrondie  en  arriére,  légèrement  excavée  à  son  bord  ventral, 
sans  angle  bien  marqué  au  bord  dorsal;  couleur  blanche  sous 
un  épiderme  brun  à  stries  grossières  ;  quelques  taches  rouges 
pourpres  et  violettes  sur  les  notes ,  et  visibles  à  rintérieur. 

Cette  espèce,  qui  pour  la  première  fois  paroit avoir  été  re- 
connue comme  distincte  par  M.  Gibbs,  collecteur  de Monlagu, 

a  été  trouvée  sur  les  côtes  occidentales  de  l'Angleterre. 
LaMoDiOLE  DEMi-BEUNE  }Af odioZa  semifuscOj  Lamck*  Coquille 

ovale-oblongue ,  un  peu  élargie  en  arrière ,  à  stries  d*accrois^ 
sèment  très-fines  et  serrées ,  couverte  d*un  épiderme  fauve  en 
arrière ,  brun  en  avant  ;  les  notes  excoriées.  Ile-de-France  P 

La  MoDiOLB  HACHE  ;Modio^  securis ,  Lamck.  Coquille  oblon- 

gue,  courbée,  anguleuse  au  bord  dorsal,  à  stries  d'accroisse- 
ment assez  marquées;  ajant  sa  couleur  violette  en  dedans  et 

l'épiderme  brun,  noirâtre.  De  l'Australasie. 

B.  Espèces  velues  ou  harhues, 

La  MoDiOLE  BARBUE;  Modiolahorhalo ^'Eoc*  Méth.  ,  pi.  ariS, 
fig.  6  (màuv.  fig.).  Coquille  assez  épaisse  ,  oblongue,  subailëe 

en  dessus,  un  peu  excavée  en  dessous,  à  stries d^accroissement 
bien  marquées^  de  couleur  blanc-jaunâtre  ,  sous  un  épiderme 
ferrugineux ,  prolongé  en  arrière ,  en  sortes  de  poils  aplatis. 
Méditerranée  et  Océan  boréal. 

La  MoDiOLE  AVicuLAiRE  ;  Modiolo  avicularis  j  de  3.  Coquille 
mince,  assez  fragile,  ovale,  encore  plus  ailée  que  la  précédente, 

par  une  grande  saillie  de  l'angle  du  bord  dorsal,  et  plus  de  pro- 
longement du  bord  inférieur  au-devant  des  sommets  ;  les  strîes 

d'accroissement  très-fines.  Couleur  violâtre  en  dedans,  d*un 
blanc  sale  en  dessus,  sous  un  épiderme  d'un  brun  roussâtre . 
luisant  en  avant,  prolongé  en  arrière  en  longs  poils  fins. 

Cette  coquille ,  qui  est  de  Thémisphère  austral ,  vient  des 

mers  des  Philippines,  d'où  elle  a  été  rapportée  par  M.  le  doc- 
teur Marion  de  Procé  à  qui  je  la  dois. 
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C«  Espèces  radiées  du  sommet  à  la  ciraonférenùe, 

La  MoDiOLE  SILLONNÉE  { Modiola  sulcata ,  ËnCé  Méth» ,  pi.  ̂aOf 

fig«  â.  Coquille  oblongue,  su b triangulaire,  par  l'élération  de 

la  6  n  de  la  ligne  du  ligament,  striée  du 'sommet  à  la  circonfé- 
rence par  des  sillons  dirergens  {  couleur  d'un  blanc  bleuâtre, 

sous  un  épiderme  jaunâtre»  Mers  de  l'Inde. 
LaiMoDiOLEFLiCATVLEiModiolaplicatulay  Lamck.,  Ënc.  Méth., 

pi.  2  20  ,  fig.  5,  a  b.  Coquille  oblongue  ,  obliquement  dilatée 
en  arriére ,  beaucoup  moins  anguleuse  que  la  précédente,  siK 
lonnéedu  sommet  à  la  circonférence;  les  sillons  postérieurs- 

très-sensibles  à  la  face  interne  ;  couleur  blanche ,  sous  un  épi* 
derme  fauve.  Patrie  inconnue. 

La  MoDiOLE  POD&paéE  :  Modiola  purpurata ,  Lamck.  ;  Lîst. , 
Conch, ,  t.  366,  fig.  206  P  Coquille  ovale ,  anguleuse  à  son  bord 
dorsal,  sillonnée  du  sommet  à  la  circonférence,  à  bord  cré- 

nelé ;  couleur  blanchâtre  en  avant,  pourprée  en  arriére  et  eu 
dedans.  Patrie  inconnue. 

La  MoDiOLE SEMENCE :Modio/asemei»,  Lamck»;  Chemn.,  Conch^^ 

8  ,  t.  84,  fig.  752  P  Petite  coquille  oblongue,.  anguleuse  ,  ob« 
tuse  en  avant ,  atténuée  en  arrière ,  striée  finement  du  som- 

met à  la  circonférence;  ayant  ses  bords  en'  partie  dentelés | 
couleur  blanche.  Patrie  inconnue. 

D.  Espèces  profondément  radiées  du  sommet  à  la  circonférence  ̂  
si  ce  n*est  vers  le  milieu* 

La  MoDiOLB  FLUETTE  ;  Modlolus  discrepons ,  d'Acosta ,  Conch* 
Brit.yU  17,  ûg»  1.  Très-petite  coquille  mince  ,  transparente, 

obovale ,  d'un  vert  pâle,  de  huit  à  dix  millimètres  de  lon- 
gueur, avec  des  sillons  radiés  à  ses  deux  extrémités ,  et  nuls  au 

milieu.  De  la  mer  Méditerranée  et  de  l'Océan  d'Europe. 
Cette  espèce  est  très-commune  dans  les  mers  d'Ecosse,  où  elle 

atteint  quelquefois  la  longueur  de  quinze  à  dix-huit  lignes. 
Quand  elle  est  jeune,  sa  couleur  est  souvent  jaune  ou  ver- 

dâtre,  mais  elle  est  toujours  noi^e  quand  elle  est  vieille,  avec  ' 
les  sommets  écorchés. 

La  MoDiOLB  DISCORDANTE;  Modîola  dïscorSf  £ncycL  Méth*, 
Si.  S3 
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pi.  904,  fig*  5,  a  b.  Coquille  ovale ,  ventrue,  sillonnée  à  ses 

deux  extrémités,  et  crénelée  sur  ses  bord>,  si  ce  n'est  au  mi- 
lieu  -,  épideroie  jaunàire  à  Textérieur  ;  une  nacre  brillante  , 
argentée  et'r4>ugeàtre  à  Textérieur.  Mers  de  TAustralasie. 

Montagu  décrit  sous  ce  nom  une  espèce  de  modiole  qui  ha- 

bite les  côtes  de  l'Angleterre  ;  mais  M.  le  docteur  Leach  doute 
que  ce  soit  le  véritable  modiolus  discors  de  Linnaeus. 

La  Modiole  de  Prideaux  ;  Modiolus  Prideaux  ,  Leach.  Très- 

petite  coquille  de  trois  lignes  de  longueur  au  plus ,  élargie 
en  aile  arrondie  au  côté  supérieur,  largement  sinueuse  an 

côté  opposé,  striée  longitudinaleinent  et  obliquement  en  ar- 
rière. Cette  espèce  a  été  trouvée,  par  N.  C.  Prideaux ,  dans  le 

sable,  sur  la  côte  méridionale  du  Devonshire. Voyez  Lithodoxe 

pour  les  modioles  Uthophagesj  etCACoiGÈRE,  Lamck.  (De  B.) 
MODIOLE.  (Foss.)  On  trouve  des  coquilles  de  ce  genre 

dans  les  couckes  antérieures  à  la  craie ,  et  dans  celles  qui 
sont  plus  nouvelles  que  cette  substance;  et  il  y  a  lieu  de  croire 

que  des  moules  intérieurs  que  l'on  trouve  à  Freville,  dépar- 
tement de  la  Manche,  dans  une  couche  où  l'on  rencontredes 

baculites  et  le  belemnites  mucronatus ,  qu'on  peut  regarder 
comme  une  preuve  évidente  delà  présence  de  la  craie  ,  dé- 

pendent aussi  de  ce  genre,  en  sorte  qu'il seroit  du  petit  nombre 
de  ceux  qui  se  rencontrent  dans  les  couches  des  différentes 

époques ,  et  en  même  temps  à  l'état  vivant. 
Les  espèces  de  modioles  fossiles  déjà  décrites  sont  en  assez 

grand  nombre-,  mais  il  y  a  lieu  de  penser  que  quelques  lé- 
gères différences  dans  les  formes  ont  fait  regarder  comme 

des  espèces  celles  qui  n'étoient  que  des  variétés.  Voici  celles 
que  nous  connoissons  : 
Modiole  sdbcarinée  :  Modiola  subcarinata ,  Lamck.  ,  Ann. 

du  Mus.  d'Hist.  nat. ,  tom.  9,  pi.  17,  lig.  10;  Sow. ,  Min. 
ConcK^  tab.  210,  fig.  1?  Coquille  oblongue  ,  lisse,  à  bords 
inférieur  et  antérieur  subcarinés  ,  et  à  bord  supérieur  re- 

courbé en  dedans.  Longueur,  deux  pouces  et  demi.  On  trouve 

cette  espèce  à  Grignon  ,  département  de  Seine  et  Oise,  dans 
la  couche  inférieure  du  calcaire  grossier;  à  Orglandes  ,  dé- 

partement de  la  Manche  ,  et  à  Hi'ghgale  près  de  Londres. 
M.  Lamarck  a  pensé  qu'on  pouvoit  regarder  cette  espèce  comme 
ranalQ|;iie.du  mjUlus  nkodiolus  ,  Linn. 
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On  trouve  dans  le  Piaisantin  et  dans  le  Piémont  une  espèce 

de  modiole  qui  a  de  si  grands  rapports  avec  celle-ci  et  avec 
le  nvytilus  modiolus ,  que  M.  Brocchi  (Conch.  foss.  Subapp.  ) 

l'a  décrite  sous  ce  dernier  nom  ,  l'ayant  regardée  comme  son 
analogue,  et  a  annoncé  qu'on  la  trouvoità  Tétat  vivant  dans 
la  Méditerranée,  dansTOcéan  septentrional,  dans  les  Indes, 
en  Amérique  et  dans  la  mer  Adriatique. 

D^iprès  nos  observations  et  nos  remarques  ,  nous  sommes 

portés  à  croire  que  dans  les  lieux  cités  il  existe  des  coquilles 

qui  ont  les  plus  grands  rapports  entre  elles,  et  qu^on  peut 
regarder  comme  dépendant  de  la  même  espèce  ,  si  des  rap- 

ports suffisent  pour  cela;  mais  nous  sommes  presque  certains 

qu'entre  des  coquilles  dont  les  animaux  ont  vécu  dans  des 
lieux  pu  dans  des  temps  si  éloignés  les  uns  des  autres ,  et  dans 

des  climats  si  difiPérens,  ne  peuvent  avoir  autant  de  ressema 

blance  entre  elles  ,  qu'en  ont  celles  qui  ont  vécu  dans  le  même 
temps  et  dans  la  même  localité  ̂   et  que  les  différences  sont 

suffisantes  pour  constituer  des  espèces  telles  qu'en  général 
elles  sont  établies  par  les  auteurs,  en  sorte  qu'entre  ceux 
qui  multiplient  trop  les  espèces.,  et  ceux  qui,  par  leurs 

généralités,  font  peut«étre  le  contraire ,  on  est  loin  d'être 
fixé. 

Modiole  SILL0^7NÉB  ;  Modiola  sulcata,  Lamck. ,  Ann.  du 

Mus.  d'Hîst.  nat. ,  tom.  9  ,  pi.  17,  fîg.  11.  Coquille  oblongue  , 
presque  en  forme  de  spatule,  rétrécie  presque  en  pointe  vers 
son  côté  postérieur.  Elle  est  couverte  de  stries  transverses , 

dirigées  dans  un  sens,  tandis  que  les  autres  ont  une  direction 
diflFérente,  comme  dans  le  mytilus  diseors ^  lÀnn,  Longueur, 
un  pouce.  On  trouve  cette  espèce  à  Grignon;  mais  ces  co- 

quilles sont  si  frtgiles  qu'il  est  difficile  de  s'en  procurer  qui 
soient  entières.  Elle  paroît  avoir  des  rapports  avec  là  modiola 

elegans  (  Sow. ,  Min,  Coiioh. ,  tab.  9) ,  que  l'on  trouve  à  Bo- 
gnor  en  Angleterre. 
MoDiOLE  PBCTiNéB  ;  Modiola  pectinata,  Lamck.  ,  loc,  cit,  , 

même  pi. ,  fig.  12.  Petite  coquille  élargie  à  son  bord  antérieur, 

comprimée,  couverte  de  stries  transverses  qui  divergent  vers 
le  c6té  antérieur,  où  elles  se  fourchenf,  et  forment  des  espèces 

de  rayons.  Longueur^  trois  lignes;  lieu  natal,  Grignon.  Elle 

est  rare  et  fragile.  Il  semble  qu'on  pe«U  la  rapporter  s  la  mo- 33. 
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diolaparallella,  Sow. ,  loe,  etpL  cit.,  que  l'on  trouve  à  Maid- 
stone  en  Angleterre. 

MoDiOLE  arqvûb;  M odiolaarcuata  j  Lamek. ,  Ann.  du  Mus., 

pi.  18,  fig.  1.  Petite  coquille  lisse,  beaucoup  plus  large  que 
longue  y  et  portant  au  bord  antérieur  un  sinus  qui  la  divise 

en  deux  parties  presque  égales.  Longueur,  une  ligne;  lar- 
geur, plus  de  trois  lignes.  Cette  petite  coquille  se  trouve  dans 

le  sable  contenu  dans  les  coquilles  uni  valves  que  Ton  rencontre 

à  Chaumont,  département  de  TOise.  Il  est  extrêmement  pro- 

bable qu'elles  ont  vécu  dans  ces  coquilles  après  la  mort  des 
animaux  qui  les  habitoient,  car  on  trouve  presque  toujoun 
les  deux  valves  ensemble. 

MoDiOLE  EN  CŒVK;  M  odiola  cordai  a ,  Lamck.,  loc,  cit. ,  même 

pK,  fîg.  2.  Cette  espèce  vît  dans  l'épaisseur  du  têt  des  grosses 
coquilles,  telles  que  celles  du  oerithium  giganteum  ̂   où  on  les 

trouve,  et  à  l'extérieur  duquel  elles  se  ménagent  une  ouver- 
ture oblongue  pour  communiquer  avec  Teau  de  la  mer,  et  y 

prendre  leur  nourriture.  Elle  est  oblongue,  très- fragile ,  bom- 
bée ,  en  forme  de  cœur,  et  porte  à  son  bord  antérieur  un  sinus 

qui  lui  donne  un  peu  de  rapport  avjec  Tespèce  ci-dessus.  Lon- 
gueur, quatre  à  cinq  lignes;  largeur,  huit  lignes.  On  la  trouve 

à  Grîgnonet  àMeudon,  dans  le  calcaire  grossier. 

Cette  espèce  a  les  plus  grands  rapports,  pour  les  formes  et 

la  grandeur,  avec  des  coquilles  que  j'ai  trouvées  à  Tétat  vivant 
dans  des  polypiers,  et  qui  elles-mêmes  ressemblent  beaucoup 

à  celle  dont  on  voit  la  figure  dans  l'Encyclopédie,  pi.  221, 
fîg.  4 ,  à  laquelle  M.  Lamarck  a  donné  le  nom  de  modiole  cour- 

bée ,  modiola  cinnamomea;  mais  cette  dernière  est  presque 
deux  fois  plus  grande. 

Modiole  DE  Gërville  ;  ModioZaGemZ/i/,Def.Cette  espèce  porte 
sur  le  milieu  de  chaque  valve  une  très-forte  élévation  ou  côte 
qui  la  rend  bossue.  Longueur,  quatorze  à  quinze  lignes;  lieu 
natal,  la  falunièrede  Hauteville,  département  dç  la  Manche. 

MoDiOLE  SERPETTE  ;  Modîola  soalprum  ̂   Sow.,  loc,  cit.,  t.  248, 
Gg,  2.  Coquille  transversalement  alongée  ,  légèrement  com- 

primée ,  un  peu  polie,  quoique  sa  surface  soit  striée  ;  à  côté 
postérieur  court,  et  à  côté  antérieur  légèrement  courbé. 
Longueur,  plus  de  quatre  pouces;  lieu  natal,  les  couches  an- 

térieures à  la  craie  à'Bourton,  dans  rOxfordshire  et  près  de 
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Bath  en  Angleterre.  Je  pense  qu'on  doit  rapporter  à  cettç 
espèce  des  coquilles  qu'on  trouve  dans  les  anciennes  couches 
aux  environs  de  Carentan ,  département  de  la  Manche. 

MoDiOLB  FLisséE;  Modiola  plicata^  Sow. ,  loc*  cit, ,  tab.  248, 
£g.  1.  Coquille  alongée  transversalement,  un  peu  courbée  par 

le  bout  antérieur,  à  dos  presque  droit.  Longueur,  près  de 

quatre  pouces;  largeur,  un  pouce.  Elle  est  très-remarquable 
en  ce  que  chaque  valve  est  divisée  longitudinalement  en  deux 

parties  ;  celle  du  côté  du  dos  est  chargée  de  forts  sillons  obli- 

ques, tandis /{ue  l'autre  est  couverte  de  légères  stries  longitu- 
dinales provenant  des  accroissemens  successifs  de  la  coquille. 

On  trouve  cette  espèce  dans  les  couches  anciennes  à  telmar- 
sham  dans  le  Bedfordshire  en  Angleterre ,  et  aux  environs  de 
Caen. 

MoDiOLB  RUDE  ;  Modiolu  ospera ,  Sow. ,  loc,  oit, ,  tab.  a  1  a  , 

fig.  4.  Coquille  ovale,  à  côté  postérieur  pointu  ,  gibbeuse  , 

portant  des  stries  longitudinales  élevées  et  pleines  d'aspérités, 
ayant  au  côté  postérieur  un  petit  lobe  ridé.  Longueur,  quinze 
lignes:  lieu  natal,  le  Bedfordshire  en  Angleterre. 

MoDiOLB  STRIÉE;  Modiola  striata,  Def.  Cette  espèce  a  beau- 
coup de  rapports  avec  la  précédente;  mais  elle  est  moins 

bossue,  etles  fines  stries  dont  elle  est  couverte  ne  portent  point 

d'aspérités.  On  la  trouve  dans  des  rochers  qui  dépendent  de 
la  couche  à  polypiers ,  à  Luc  près  de  Caen.  Ces  rochers  sont 

dans  la  mer,  et  les  moules  qui  y  vivent  sont  quelquefois  atta- 
chées à  ces  modioles  par  leur  byssus. 

On  trouve  dans  les  couches  antérieures  à  la  craie  dans  le 

comté  de  Sommerset  en  Angleterre  ,  aux  Vaches  nofres  près 
de  Honfleur,  aux  environs  de  Falaise,  à  Gasprée  près  de  la 

ville  de  Séez,  département  de  l'Orne,  et  au  Mesnil  près  de 
Caen,  des  modioles  plus  ou  moins  alongées,  mais  qui  ont 
beaucoup  de  rapports  entre  elles  et  avec  les  modiola  cuneata  j 
modiola  gihhosa  et  modiola  reniformis,  Sow.,  dont  on  voit  les 

figures,  toc,  cit,^  tab.  211 ,  fig.  1 ,  2  et  3 ,  et  qu'on  trouve 
dans  le  comté  de  Sommerset,  àBradfort  en  Wilts.,  et  àCla- 
verton  près  de  Bath.  Nous  pensons  que  ces  coquilles  pourroient 
être  des  variétés  de  la  même  espèce.  Cet  auteur  a  encore  donné 

la  description  et  la  figure  des  espèces  ci-après,  savoir: 

Afodiola  depressa  (tab.  H),  qu'on  trouve  à  Fonthill-"VViU* 
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5hire  ,  pays  de  Galles,  et  qui  paroît  avoir  des  rapports  avec 
la  modiola  subcarinata, 

Modiola  lœvis  (  même  pi.  ) ,  qu*on  trouve  au  même  lieu. 

Modiola pallida  (même  pL))  qu'on  rencontre  à  Maidstone. 
Modiola  œqualis  (pi.  210,  fig.  2  ) ,  qui  a  été  trouvée  à  Par- 

kam-Park. 

Modiola  bipartita  (  même  pi. ,  fig.  3  et  4  ) ,  qu^on  trouve 
au  même  endroit  et  à  Osmington  ,  dans  un  sable  ferrugineux. 

Modiola minima  (même  pi.,  fig.  5  ,  G  et  7  )  ,   qu^on  rencontre 
à  Tau n toi)  et  prés  de  Belfast.^ 

Modiola  imhricata  (pi.  212 ,  fig.  i  et  3)  ,  qu'on  trouve  à 
Felmarsham. 

Modiola  hillana  (même  pi.,  fig.  2),  qu'on  rencontre  dans 
la  pierre  à  chaux  à  Pickesridge-Hill ,  prés  de  Taunton. 

Modiola  ?  akeformis  (pi.  261).  Cette  coquille  est  très-remar- 
quable par  une  forte  côte  placée  au  milieu  de  chaque  valve, 

et  par  sa  taille,  puisqu'elle  a  près  de  six  pouces  de  long  sur 
quatre  pouces  environ  de  large.  On  la  trouve  à  Sandgate  dans 
Pile  de  Wight. 

On  trouve  dans  Pouvragede  M.  Brocchi ,  déjà  cité  ,  la  des- 

cription et  la  figure  d'une  espèce  de  modiole  à  laquelle  cet 
auteur  a  donné  le  nom  de  mytilus  coronatus  (  Concfa.  foss. 

Subapp.,  tab.  XIV,  fig.  16).  Elle  n'a  que  quatre  à  cinq  lignes 
de  longueur,  et  porte  une  carène  à  son  bord  antérieur.  On  la 

rencontre  dans  la  vallée  d'And<yne  en  Piémont. 
On  trouve  des  moiioles  dans  le  calcaire  grossier  de  la  Po- 

logne, et  dans  la  partie  basse  de  la  Guadeloupe,  qui  repose 
sur  le  sol  volcanique  de  rette  île. 

Dans  l'histoire  naturelle  des  Animaux  sans  vertèbres  (181 9). 
M.  Lamarck  a  donné  le  nom  de  modiole  lithophagîte  à  une 
espèce  qui  ne. doit  pas  entrer  dans  le  genre  des  raodioles, 

puisque  sa  charnière  linéaire  porte  des  crénelures  dans  les- 

quelles s'insère  le  ligament  comme  dans  les  pernes  parmi  les- 
quelles M.  Sowerby  Pa  placée  avec  raison.  (D.  F.) 

MODIRA-CANIRAM.  {Bot,)  Nom  malabare  d'un  vomi- 
quier,  strychnos  colubrina,  suivant  Rhèede.  Son  modira-^anni 

est  Vhugonia  mystax  de  Linnœus,  et  le  modira-valli  dont  on  ne 
connoît  pas  la  fructification,  pourroit  aussi  appartenir  à  ce 
dernier  genre,  à  cause  des  crochets  qui  sont  également  épars 
sur  ses  rameaux.  (  J,  ) 
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MODIOLUS.  {Foss,)  M.  Bosc  rapporte  que  d'anciens  oryc- 
tographes  donnoient  ce  nom  à  des  polypiers  du  genre  Caryo- 
phyllie.  (Desm.) 

MODO  (  IchthyoL)  ,  nom  d^unpleuronecte  que  Ton  pêche  en 
abondance  sur  les  côtes  de  la  Norwége.  Voyez  Pleuronectb. 
(H.  C.) 
MŒHRINGIE  {Bot.)  ,  Mœhringia,  Lînn.  Genre  de  plantes 

dicotylédones  polypétales,  de  la  famille  des  carfophjllées ^ 
Juss«,  et  de  Voctandrie  digynie^  Linn. ,  dont  les  principaux 

caractères  sont  les  suivans  :  Calice  de  quatre  folioles  lancéo- 

lées, aiguës,  ouvertes,  corolle  de  quatre  pétales  ovales-alon* 
gés,  entiers,  plus  longs  que  le  calice;  huit  étamines  ;  mi  ovaire 
supère,  globuleux,  surmonté  de  deux  styles  à  stigmates  en 

tête;  une  capsule  ovale-obronde  ,  à  quatre  valves,  à  une 
loge  contenant  plusieurs  graines  portées  sur  un  placenta 
central. 

Les  mœhringies  sont  de  petites  plantes  herbacées,  à  feuilles 
entières,  opposées,  et  à  fleurs  solitaires  dans  les  aisselles  des 

feuilles.  On  en  connoit  trois  à  quatre  espèces;  la  plus  com- 
mune est  la  suivante. 

Mœhringiemousse :  MâE/irmgia  mi/scosa,  Linn.  ,Spec. ,  5i5; 

Lamck. ,  Illustr.^  t.  3 14.  Sa  tige  est  divisée  dès  sa  base  en  ra- 

meaux nombreux,  très-grêles,  presque  filiformes,  étalés, 
longs  de  trois  à  six  pouces,  garnis  de  feuilles  écartées,  fili- 

formes, longues  d*un  pouce  et  plus.  Ses  fleurs  sont  blanches, 
petites ,  portées  siïr  des  pédicelles  axillaires  ou  terminaux. 
Cette  plante  est  vivace;  elle  croit  dans  les  lieux  humides  et 

ombragés  des  montagnes  alpines  de  l'Europe.  (L.  D.) 
MOEKERGOUK.  {Ornith.)  Muller,  dans  son  Prodrome  de 

la  Zoologie  Danoise,  pag.  23,n.°  182,  donne  ce  terme  comme 
un  des  noms  que  porte  en  Norwége  la  bécassine ,  scolopax  gai' 
linago  ,  Linn.  (  Ch.  D.) 
MOELLE,  Medula.  {Bot.)  Tissu  cellulaire,  lâche,  régulier, 

diaphane,  resserré  dans  un  canal  au  centre  de  la  tige,  dans 

les  plantes  dicotylédones,  disséminé  au  contraire  autour  des 

filets  ligneux,  presque  jusqu'à  la  circonférence  de  la  tige ,  dans 
les  plantes  monocotylédones. 

On  y  découvre  quelquefois  des  vaisseaux  longitudinaux. 

)}s  paroissent  dans  la  moelle  de  la  belle-de-nuit,  de  la  férule 
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et  de  quelques  autres  ombellîféres ,  comme  les  filets  ligneux 
des  monocotylédons.  La  moelle  des  sumacs  a  de  longues 

lacunes  pleines  de  sucs  propres.  Une  lacune  remplie  d'air 
prend  de  très-bonne  heure  la  place  de  la  moelle  dans  le  char- 

don. La  moelle  du  noyer,  du  nyssa  aquatica,  du  ph^tolaceaj 

et  de  beaucoup  d'ombelli feras,  s'ouvre  de  distance  en  dis- 
tance par  des  lacunes  transversales,  à  mesure  que  la  tige 

s'élève  9  de  manière  que  le  canal  médullaire  est  partagé  en  une 
multitude  de  loges  par  une  suite  de  diaphragmes. 

Le  CANAL  MÉDULLAIRE  (voycz  cc  mot  )  occupe  un  plus  grand 
espace  dans  une  tige  molle  et  herbacée,  que  dans  une  tige 
dont  le  liber  est  déjà  converti  en  bois.  La  première  couche 

ligneuse  paroit  donc  s'épaissir  un  peu  vers  le  centre  ;  mais  une 
fois  qu'elle  a,  pris  de  la  consistance,  son  calibre  ne  change 
plus,  et  le  canal  médullaire  ne  subit  plus  de  diminution, 

vérité  que  le  savant  M.  Knight  a  fait  prévaloir  contre  l'opi- 
nion généralement  admise ,  que  la  moelle  resserrée  peu  à  peu 

par  le  bois  disparoit  tout-à-fait  dans  les  vieux  troncs.  Ce  qui 

avoit  donné  vogue  à  cette  erreur,  c'est  que  dans  beaucoup 
d'arbres  la  moelle  se  lignifie,  pour  ainsi  dire,  par  des  dépôts 
concrets  qui  remplissent  insensiblement  ses  cellules. 

Haies,  voulant  ramener  à  une  cause  mécanique  l'inexpli- 
cable phénomène  de  la  végétation ,  voit  dans  la  moelle  un 

ressort  qui  presse  toutes  les  parties,  et  les  force  de  se  déve- 

lopper, lânnœus,  déterminé  sans  doute  par  l'opinion  d'un  si 
célèbre  observateur,  déclare  que  la  force  vitale  de  la  plante 

réside  essentiellement  dans  la  moelle.  Mais  ces  théories  pè- 

chent par  la  base;  la  moelle  n'a  point  l'énergie  que  Haies  et 
Linnœus  lui  attribuent,  et  les  exemples  ne  manquent  pas, 

d'arbres  dont  le  tronc,  réduit  pour  ainsi  dire  à  l'écorce, 
végète  encore  avec  vigueur. 

Les  expériences  de  Duhamel  et  de  M.  Thouin  ne  conGrment 

pas  ce  qu'on  lit  dans  quelques  anciens,  que,  pour  obtenir 
des  fruits  sans  noyau,  il  faut  enlever  la  moelle  des  arbres 
fruitiers. 

La  moelle  descend  de  la  tige  dans  le  pivot  de  la  racine , 

mais  elle  n'y  pénètre  pas  très-avant,  et  Ton  n'en  trouve  au- 
cune trace  dans  ses  subdivisions.  Mirbel,  Élem.  (Mass.) 

MOELLE  ALONGÉE  (Anat,  et  ?kj$.  )  ;  partie  de  l'encéphale 
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blanche  à  l'extérieur,  grise  à  rintérieur,  située  sur  la  base 
du  crâne,  se  continuant,  parle  trou  occipital,  avec  la  moelle 
épinière,  et  donnant,  comme  elle,  naissance  à  plusieurs  paires 
de  nerfs. 

Une  proéminence,  plus  ou  moins  développée  selon  les 
genres,  forme,  chez  les  mammifères,  comme  une  sorte  de 

collier  à  son  extrémité  antérieure  ;  c'est  le  pont  de  varole ,  ou 
protubérance  annulaire. 

Deux  prolongemens  vont,  de  cette  proéminence,  au  cer- 
veau proprement  dit,  ce  sont  les  jambes^  ou  pédoncules  du  cer^ 

veau;  deux  autres  vont  au  cervelet,  ce  sont  les  jambes  y  ou 

pédoncules  du  cervelet,  * 
Dans  toutes  les  classes,  un  sillon  longitudinal  sépare  les  deux 

faces,  supérieure  et  inférieure,  de  la  moelle  alongée  en  deux 
moitiés  égales;  et  chacune  de  ces  moitiés  se  subdivise  en  trois 
£Éiisceaux  postérieur,  antérieur,  et  moyen. 

Les  faisceaux  moyens  se  rendent  aux  tubercules  quadriju- 

meaux;  les  postérieurs,  au  cervelet  et  à  la  protubérance annu* 

laire;  les  antérieurs,  après  s'être  entrecroisés,  se  rendent  aux 

hémisphères  cérébraux,  et  s^y  épanouissent. 
Sur  le  trajet  de  chacun  des  faisceaux  moyens  s'élève,  chez 

les  mammifères,  une  légère  éminence  ovale;  c'est  le  corps 
olivaire»  Des  fibres  longitudinales  sillonnent  le'  trajet  des  fais- 

ceaux antérieurs,  ce  sont  les  éminences  pyramidales, 
hes  faisceaux  pyramidaux,  ou  des  éminences  pyramidales, 

sont  les  seuls  qui  s'entrecroisent. 
Cet  entrecroisement  n'a  lieu  que  chez  les  animaux  à  sang 

chaud,  l'homme,  les  mammifères  et  les  oiseaux;  il  manque 
chez  les  reptiles  et  les  poissons  ;  il  n'a  lieu  qu'à  un  seul  endroit, 
l'extrémité  postérieure  de  la  moelle  alongée;  et  j'ai  fait  voir, 
par  des  expériences  directes  (i),  que  les  parties  situées  au-delà 
de  cet  entrecroisement,  les  lobes  cérébraux,  les  tubercules 

quadrijumeauxetle  cervelet,  ont  seulçs  un  effet  croisé  de  para* 
Ijsfe  ou  de  convulsion ,  tandis  que  la  moelle  épinière  et  la 

moelle  alongée  elle-même  n'ont,  au  contraire,  qu'un  effet 
direct^ 

(i)  Aechrrches  expérimentales  sur  les  propriétés  et   les  fonctions  du 

lystème  nwrveux  dans  les  animaux  vertébrés,  Paris,  1824.. 
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On  n'avoit  point  déterminé  encore  les  limites  précises  de  la 

moelle  alongée;  il  suit  de  mes  expériences  qu'elle  commence 
à  l'origine  de  la  huitième  paire  (voyez  Nbefs),  et  finit  aux  tu- 

bercules QuADaijuMEAUx.  (  Voycz  ce  mot.) 

Dans  rétendue  comprise  entre  ces  deux  points,  réside  exclu- 
sivement le  premier  mobile  desmouvemens  de  la  respiration, 

du  cri,  du  bâillement,  du  vomissement,  etc. 
La  moelle  alongée  jouit,  en  outre,  conjointement  avec  la 

moelle  épinière  et  les  tubercules  quad  ri  jumeaux,  de  la  pro- 

priété d'exciter  immédiatement  les  contractions  musculaires ,- 
propriété  dont,  comme  je  Tai  montré,  les  lobes  cérébraux  et 
le  cervelet  sont  totalement  privés» 

Ainsi,  1."  les  irritations  de  la  moelle  alongée  excitent  direc- 
tement la  contraction  musculaire;  2.**  c'est  d'elle  que  dépend 

le  premier  mobile  des  mouvemens  de  la  respiration ,  du  cri, 

du  bâillement,  du  vomissement,  etc.;  ̂ »°  elle  comuience  à  la  ' 
huitième  paire,  et  finit  aux  tubercules  quadrijumeaux.  (F.) 
MOELLE  ÉPINIÈRE  {Anat.  et  Phys.);  prolongement  central 

du  système  nerveux,  d'une  forme  à  peu  près  cylindrique, 
renfermé  dans  le  canal  osseux  de  la  colonne  vertébrale ,  se  con- 

tinuant, d'un  côté,  avec  la  moelle  alongée,  par  le  grand  trou 
occipital,  et  se  terminant,  de  l'autre,  vers  les  dernières 
vertèbres,  par  une  expansion  dont  la  forme  varie  selon  lei 
classes. 

Un  double  sillon  longitudinal  divise,  par-dessus  et  par-des- 
sous, la  moelle  épinière  en  deux  moitiés  latérales  qui  commu- 

niquent ensemble ,  au  moyen  de  fibres  médullaires  transverses. 

L'insertion  d'une  duplicature  membraneuse  au  côté  externe 
de  chacune  de  ces  moitiés,  les  divise,  comme  nous  le  verrons 
plus  tard  ,  en  deux  faisceaux  antérieur  et  postérieur. 

Quand  il  y  a  deux  substances,  c'est  toujours  la  blanche  qui 
est  en  dehors,  et  la  grise  en  dedans.  L'inverse  a  lieu  pour  les 
lobes  cérébraux  et  le  cervelet;  et  il  est  assez  remarquable 

qu'avec  cette  diversité  dans  la  disposition  de  ces  deux  subs- 
tances ,  coïncident  deux  propriétés  diverses. 

Ainsi,  toutes  les  parties  où  la  substance  grise  est  en  dedans^ 
et  la  blanche  en  dehors  (la  moelle  épinière ,  la  moelle  alongée , 

les  tubercules  quadrijumeaux)  ,sont  susceptibles  d'exciter  im* 
|i|é4iatement  la  contraction  musculaire  ;  toutes  les  parties ,  au 
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contraire,  où  la  substance  grise  est  en  dehors  et  la  blanche  en 

dedans  (les  lobes  cérébraux  et  le  cervelet),  n'en  sont  pas 
susceptibles. 

La  substance  blanche  est  visiblement  fibreuse,  c'est-à-dire 
composée  de  petites  fibres  parallèles  ou  concentriques.  La  subs- 

tance grise  est  plus  molle,  plus  vasculaire,  et  il  est  encore 

douteux  qu'elle  soit  fibreuse. 
MM. Tiedemann  et  Serres  ont  observé  que,  dans  la  moelle 

épinière,  la  substance  blan.;he  se  forme  toujours  avant  la  grise. 
Dans  le  cerveau ,  proprement  dit ,  la  substance  grise  précède 
toujours,  au  contraire,  la  blanche. 

La  moelle  épinière  donne ,  dans  toutes  les  classes ,  un  nombre 
de  paires  de  nerfs  proportionné  à  celui  des  vertèbres  :  elle  se 

renfle  aux  points  d^où  naissent  les  nerfs  des  membres;  et  le 
volume  de  ces  renflemens  est  toujours  en  proportion  du 
volume  des  nerfs  qui  en  partent. 

Chez  les  oiseaux,  par  exemple,  qui  marchent  plus  qu'ils  ne 
volent j  le  renflement  postérieur  l'emporte  sur  l'antérieur; 
chez  les  oiseaux^  au  contraire,  qui  volent  plus  qu'ils  ne 
marchent ,  c'est  l'antérieur  qui  l'emporte. 

Quand  des  nerfs  plus  forts  partent  d'nn  point  quelconque  de 
la  moelle  épinière,  ce  point  est  toujours  marqué  par  un  ren- 

flement. Un  pareil  renflement  marque,  chez  la  torpille,  le  point 

d'où  naît  la  paire  de  nerfs  qui  se  rend  à  son  appareil  électrique* 
La  moelle  épinière  des  trigles  ofîre  autant  de  renflepiens 

distincts  qu'il  y  a  de  rayons  détachés  de  leurs  pectorales;  et 
dans  l'embryon,  les  renflemens  ne  commencent  guère  à  paroitre 
qu'au  moment  où  paroissent  les  membres.  (  Voyez  les  ouvrages 
de  MM.  Serres,  Tiedemann,  Carus^  etc.) 

Chez  les  ovipares,  la  moelle  occupe  toute  la  longueur  du 

canal  vertébral,  elle  s'étend  jusques  dans  le  sacrum,  chez  les 
mammifères;  elle  s'arrête  à  la  région  lombaire,  chez  Thomme. 

L'embryon  de  l'homme  et  celui  des  oiseaux  commencent 
par  avoir,  comme  le  têtard  des  batraciens,  un  prolongement 
caudal;  ce  prolongement  persiste  tant  que  la  moelle  épinière 

s'étend  jusqu'à  son  extrémité;  et,  à  mesure  qu'elle  remonte,  il 
se  perd. 

Ce  rapport  constant  entre  l'ascension  de  la  moelle  épinière 
et  la   disparition  du  prolongement  caudal  ,   est  un  fait  aussi 
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général  qu'il  est  curieux.  On  le  conooissoit,  depuis  long- temps, 
pour  le  têtard  des  batraciens  ;  Wrisberg,  M.  Tiedemann, 

M.  Serres  l'ont  parfaitement  établi  pour  Tembryon  de 
Thomme;  je  l'ai  bien  souvent  observé  dans  Fembryon  des 
oiseaux;  et,  chez  les  mammifères,  la  queue  reste  toujours 

d'autant  plus  longue  que  leur  moelle  épiniére  descend  plus 
bas. 

Jusqu'ici,  les  anatomistes  n'étoient  point  d*accord  sur  la 
limite  antérieure  de  la  moelle  épiniére.  Quelques  uns  pen-* 

soient  qu'elle  se  borne  au  trou  occipital-,  d'autres,  qu'elle 
s'étend  jusqu'à  la  protubérance  annulaire;  d'autres,  jusqu'aux 
tubercules  quadrijumeaux ;  d'autres,  jusqu'aux  couches  op- 

tiques, etc. 

J'ai  montré,  par  des  expériences  directes,-  qu'elle  se  termine 
à  l'origine  de  la  huitième  paire,  parce  que  là,  avec  un  nouvel 

organe  (  la  moelle  alongée) ,  commence  le  siège  d'une  nouvelle 
fonction  (celui  du  premier  mobile  delà  respiration ,  du  cri,  du 

vomissement,  etc.  );et  que  la  limite  précise  entre  deux  fonc- 
tions est  assurément,  en  physiologie,  la  limite  la  plus  réelle 

entre  deux  organes. 

Les  faisceaux  de  la  moelle  épiniére,  partout  ailleurs  paral- 

lèles ,  ne  s'eutrecroisent  qu'à  un  seul  point,  point  où  elle  finit, 
et  où  commence  l'encéphale  ;  et  ils  ne  s'entrecroisent  que 
dans  une  seule  de  leurs  portions,  celle  des  éminences  pyramir 
dales»  (  Voyez ,  plus  haut ,  Moellb  ALONcéB.  ) 

La  moelle  épiniére  se  forme  constamment  avant  le  cerveau. 
Chez  tous  les  embryons,  elle  commence  par  être  creuse,  et 
par  offrir  un  canal  qui  règne  dans  toute  sa  longueur;  ce  canal 
persiste,  durant  la  vie  entière,  chez  les  poissons,  les  reptiles 

et  les  oiseaux.  Il  s'oblitère  bientôt,  chez«les  mammifères,  par 
la  déposition  de  couches  successives  de  matière  grise ,  sécré- 

tées par  \d  pie-mère. 
Dans  toutes  les  classes ,  le  volume  de  la  moelle  épiniére , 

relativement  à  celui  du  cerveau,  est  d'autant  plus  considé- 
rable que  l'animal  est  plus  JL*une.  Dans  toutes,  le  volume  du 

cerveau,  relativement  à  celui  de  la  moelle  épiniére,  l'est 

d'autant  jmoiiis,  que  l'animal  est  plus  éloigné  de  l'espèce  hu- 
maine. Un  rapport  parallèle  lie  donc  la  double  série  des  kge$ 

pi  des  espèces  :  plus  l'animal  est  jeune ,  moins  il  est  élevé  dans 
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Vëchelle  -,  et  plus  sa  moelle  ép  mi  ère  l'emporte  sur  son  cerveau; 
plus  il  se  rapproche,  au  contraire,  de  l'état  adulte  et  de  la 
race  humaine ,  et  plus  son  cerveau  remporte  sur  sa  moelle 

épinière. 
Indépendamment  de  son  canal,  ou  étui  osseux,  la  moelle 

épinière  est  recouverte  de  trois  membranes  qui  ne  sont  qu'un 
prolongement  de  celles  du  cerveau.  Ainsi ,  comme  le  cerveau , 

la  moelle  épinière  offre  d'abord  une  membrane  vasculaire 

propre,  partout  adhérente  à  son  tissu ^  c'est  la, pie-mère;  puis, 
une  membrane  séreuse,  composée,  comme  toutes  les  séreuses, 

de  deux  feuillets,  c'est  V arachnoïde  ;  enfin,  une  membrane 
£breuse ,  formant  son  enveloppe  générale ,  c'est  la  dure-mère. 

On  pourroit  ajouter  qu'elle  offre  aussi  un  crâne,  car  ce  que  le 
crâne  est  par  rapport  au  cerveau,  les  vertèbres  le  sont  par 

rapport  à  elle. 
Une  duplicature  de  la  pie-mère,  commençant  vers  le  bord 

du  trou  occipital,  règne  sur  chacun  des  côtés  delà  moelle  épi- 

nière, et  partage,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  chacune  de 
ses  moitiés  latérales  en  deux  faisceaux  antérieur  et  postérieur; 

c'est  le  ligament  dentelé.  Ce  ligament  sépare,  d'un  bout  à 
l'autre  de  la  moelle,  les  racines  postérieures  des  nerfs  des  an- 

térieures; et  il  va,  d'espace  en  espace,  s'attacher  à  la  dure- 
mère  par  autant  de  dentelures  qu'il  y  a  de  paires  de  nerfs. 
.  (  Voyez  Nerfs.  ) 

A  la  différence  du  cerveau  qui  remplit  exactement  la  ca- 

vité du  crâne ,  la  moelle  épinière  ne  remplit  que  d'une  ma- 
nière très-imparfaite  le  canal  osseux  des  vertèbres.  On  sent 

combien  il  importoit  qu'un  intervalle  quelconque  séparât  ef- 
fectivement la  moelle  épinière  de  son  canal,  quand  on  songe 

à  tous  les  efforts,  à  tous  les  mouvemens  que  devoit  exécuter 
la  colonne  Vertébrale  dans  laquelle  ce  canal  réside. 

La  moelle  épinière  participe  ,  comme  l'ont  montré  mes 
expériences,  à  la  propriété  tout  à  la  fois  commune  et  exclu, 
«iveaux  nerfs,  à  la  moelle  alongée  et  aux  tubercules  quadri- 

jumeaux,  d'exciter  directement  la  contraction  musculaire. 
Sa  fonction  spéciale  est  de  lier  en  mouvemens  d'ensemble 

les  contractions  éparses ,  immédiatement  excitées  par  les 
nerfs. 

Quoique  d'elle  viennent  presque  tous  les  nerfs  qui  servent 
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aux  mouvemens  coordonnés  et  de  relation  et  de  conservafioni 

c'est  une  chose  bien  remarquable  qu'elle  ne  soit  pourtant  ni  le 
premier  mobile  ni  le  principe  régulateur  d'aucun.  Les  pre- 

miers sont  réglés  et  déterminés  par  le  cervelet  ;  les  seconds,  par 
la  moelle  alongée.  (Voyez Têtb.) 

Une  irritation ,  portée  sur  un  point  de  la  moelle  épinière,«e 

répand  sur  tous  les  muscles  dont  les  nerfs  naissentsoi  tau-dessus, 

soit  au-dessous  de  ce  point.  A  mesure  qu'on  coupe  cette  moelle  à 
différentes  hauteurs,  toutes  les  parties  qui  reçoivent  leurs  nerfs 

au-dessous  de  la  troncature,  perdent,  sur-le-champ,  la  faculté 
de  donner  de  la  douleur  ou  un  sentiment  quelconque  à  rani- 

mai. Quand  on  l'intercepte  en  deux  points  différens,  et  que 
l'on  irrite  l'intervalle  compris  entre  ces  deux  points ,  les  muscles 
qui  reçoivent  leurs  nerfs  de  cet  intervalle  éprouvent  seuls  des 

contractions  ;  et  l'on  établit  ainsi  divers  centres  de  mouvement, 
selon  les  diverses  portions  de  moelle  interceptées. 
,  Chez  un  animal  décapité ,  les  mouvemens  conservent  encore 
une  grande  force,  mais  ils  ne  sont  plus  ni  spontanés,  ni  coor- 

donnés. Un  pareil  animal  ne  se  meut  qu'autant  qu'on  l'irrite, 
et  quoiqu'il  se  meuve  quand  on  l'irrite,  il  ne  sait  plus,  ayant 
perdu  son  cervelet,  ni  voler,  ni  marcher,  ni  ramper,  ni  se 
tenir  debout,  etc.  etc. 

On  peut  décapiter  un  animal  de  manière  à  ce  que ,  avec  les 

mouvemens  réguliers  de  locomotion,  il  perde  aussi  la  respira- 
tion; il  suffît  pour  cela  que  lu  décapitation  comprenne  rori- 

-gine  de  la  huitième  paire,  et  toute  la  moelle  alongée  par 
conséquent. 

On  peut  le  décapiter  de  manière  à  ce  qu'il  conserve  la  res- 
piration, et  n'ait  perdu  que  ks  mouvemens  de  locomotion; 

il  suffît  que  la  décapitation  n'atteigne  pas  l'origine  de  la  hui- 
tième paire. 

.;Le  Gallois  pensoit  que  de  la  moelle  épinière  dérive  îmmé- 
<iiatement  le  principe  des  forces  du  cœur  et  de  la  circulation. 

Mais  M.  Philip  a  montré  qu'en  maintenant  la  respiration  par 
des  moyens  artificiels,  on  peut  détruire  toute  la  moelle  épi- 

nière, tout  l'encéphale ,  sans  détruire  la  circulation  ;  et  j'ai 
-  fait  voir  que,  chez  les  animaux  qui  viennent  de  naître,  la 
circulation  survit  à  la  destruction  totale  du  système  nerveux 
eérébro-spinal ,  même  sans  le  secours  de  rinsuiHation.  La  cir- 
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ctilation  ,  contrairement  à  Topinion  de  Le  Gallois,  ne  dépenfl 

donc  de  ce  sy^éme  que  d'une  manière  médiate  et  consé- 
cutive. 

On  savoit,  par  mes  expériences,  que,  dans  la  masse  céré- 
hrale,  les  organes  du  mouvement  sont  tout-à-fait  distincts  des 
organes  du  sentiment  ;  et,  par  celles  de  M.  Bell,  que  les  nerfs 
destinés  à  exciter  Tun  de  ces  phénomènes  sont  pareillement 

distincts  de  ceux  qui  excitent  l'autre. 
De  nouvelles  expériences  de  MM.  BelletMagendie  paroissent 

prouver  qu'en  général  les  racinjes  antérieures  des  nerfs  servent 
plus  particulièrement  à  produire  le  mouvement,  les  posté- 

rieures la  sensation;  et  que  la  moelle  épinière  elle-même  est 
comme  formée  de  deux  cordons  jux(a<posés,  doués  de  deux 

propriétés  diverses,  dont  l'un,  comme  les  racines  postérieures  j 
sert  ̂   conduire  la  sensation ,  et  l'autre ,  comme  les  racines  an- 

térieures, le  mouvement. 

La  moelle  épinière,  telle  que  nous  venons  de  la  décrire^ 

n'existe  que  chez  les  animaux  vertébrés  ;  son  absence  forme 
le  caractère  commun  de  tous  les  animaux  sans  vertèbres. 

Ce  qu'on  a  nommé  moelle  épinière,  chez  les  crustacés,  les 
aniiélides  et  les  insectes,  en  dififérant  essentiellement,  nous 

renvoyons  tout  ce  qui  s'y  rapporte  aux  mots  Système  ner- 
veux DES  INVERTÉBRÉS.  (F.) 

MOELLE  DE  PIERKE.  (Min.)  On  applique  cette  dénomî^ 
nation  à  des  matières  premières  de  différentes  espèces,  qui 
se  ressemblent  toutes  par  leur  texture  lâche ,  un  peu  spon- 

gieuse. C'est  tantôt  de  la  Chaux  carbonatée  spongieuse,  tan- 
tôt de  I'Argile  lithomarge.  Voyez  ces  mots.  (B.) 

MOELLE  DES  OS  (  Anat,  et  Phjs,  )  ;  espèce  de  tissu  graisseux 
renfermé  dans  les  cavités  des  os;  substance  douce,  molle,  jau- 

nâtre, fade,  qui,  dans  le  canal  médullaire  des  os  longs,  prend 
le  nom  de  moelle;  de  suc  médullaire,  dans  les  cellules  des  os 

spongieux;  de  suc  huileux,  dans  les  porosités  des  os  compactes. 
Cette  espèce  de  graisse  plus  fluide,  plus  jaune  que  la  graisse 

ordinaire ,  manque  presque  absolument  chez  le  fœtus  ;  on  n'en 
trouve ,  à  aucun  âge,  d«ns  les  sinus  des  os  du  crâne;  et  chez  les 
oiseaux,  où  la  plupart  des  os  longs  sont  percés  par  des  conduits 

aériens ,  elle  est  remplacée  par  l'aiF. 

Le  tissu  médullaire  se  compose  d'un  amas  de  petites  vési* 
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ciilef  membraneuses  ^  trét-déliées ,  remplies  d'une  matière  hui« 
leuse  liquide ,  et  renfermées  elles-mêmes  dans  une  membrane, 
ou  enveloppe  générale,  parsemée  de  nombreux  vaisseaux,  H 

d'une  texture  extrêmement  fine.  Les  vaisseaux  qui  se  ramifient 
•ur  cette  membrane  concourent,  d'un  côté,  à  la  nutrition  des 

lames  intérieures  de  l'os,  et  à  la  sécrétion  de  la  moelle,  de 
l'autre  .  et  cette  membrane  sert  ainsi,  tout  à  la  fois,  à  la  moelle , 

de  réservoir  commun ,  et  à  l'Os  (  voyez  ce  mot) ,  de  périoste 
interne. 

Dans  les  endroits  oh  l'os  est  creusé  en  canal,  la  moelle  est 
disposée  en  une  masse  cylindrique;  dans  les  endroits  où  il  est 

partagé  en  plusieun  petites  cellules,  elle  se  partage  en  plu- 
sieurs petites  portion»,  etc.  pic. 

Les  usages  de  la  moelle  sont  peu  connus.  On  a  tour  à  toor 

prétendu  qu'elle  donne  de  la  souplesse  aux  os  et  les  rend  moins 

cassans;  qu'elle  sert  à  leur  nutrition  ;  qu'elle  contribue  à  la  for- 
mation de  la  synovie;  qu'elle  jouit  d'une  sensibilité  exquise,  etc.: 

toutes  opinions  (pii  ne  paroissent  pas  aujourd'hui  fondées. 
La  souplesse  des  os  tient  à  la  substance  fibreuse  qui  inter- 

cepte leur  matière  terreuse  dans  ses  cellules;  leur  nutrition 
vient  et  du  périoste  externe,  et  de  la  membrane  médullaire 
qui,  comme  nous  venons  de  le  dire,  constitue  leur  périoste 
interne;  la  synovie  provient  des  n^embranes  synoviales  qni 
tapissent  les  articulations  ;  la  sensibilité  ne  tien  t  pas  à  ia  moelle 
elle-même,  mais  à  la  membrane  médullaire  qui  la  revêt,  et 

dans  laquelle  se  distribuent  plusieurs  petits  filets  nerveux. 

Ce  qu'il  y  a  donc,  relativement  aux  usages  de  la  moelle,  de 

plus  vraisemblable,  c'est  (ju'elle  s-  borne  à  remplir  le  vide 
intérieur  des  os,  et  qu'elle  a  cet  avantage  assez  important  de  le 
remplir,  sans  ajouter  beaucoup  à  leur  poids.  (F.) 
MOELLE  DES  OS.  {Chim.)  La  moelle  des  os  est  principa- 

lement formée  d'une  matière  grasse  contenue  dans  un  tissu 

cellulaire.  Je  n'ai  point  examiné  cette  matière  grasse,  mais 

d'après  ce  que  j'ai  lu  de  ses  propriétés  dans  les  ouvrages  d'à- 
natomie,  j'ai  tout  lieu  de  penser  qu'elle  est  principalement 
formée  de  stéarine  et  d'oléine  (ou  élaïne).  (Cn.) 
MOELLE  DE  SUREAU.  (Chim.)  M.  Link  a  prétendu  que 

cette  substance  est  de  la  nature  de  la  subérine,  par  la  raison 

qu'elle  se  convertit  sous   l'influence  de  l'acide  nitrique  en 
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acide  subérîque,  mais  c*e$t  une  erreur,  car  dans  deux  expé- 

riences, je  n^ai  pas  obtenu  de  traces  sensibles  d'acide  subé- 

rique:  Je  n'ai  eu  que  de  Tacide  oxalique,  de  Toloxalate  de 
chaux,,  une  matière  jaune  amére ,  et  une  trace  de  matière 

crasse. 

La  moelle  de  sureau  m*a  donné  0,2 5o  de  charbon^  lorsque 

le  ligneux  m'en  a  donné  0,175. 
Si  la  moelle  privée  de  toute  substance  étrangère  se  com- 

porte comme  celle  que  j'ai  examinée,  il  faudroitla  distinguer 
du  ligneux.  (Ch.) 

MŒLLERIA  (  Bot.)  ,  de  Scopoli.  C'est  Viroueana  d'Aublet , 
dont  Scopoli  a  changé  le  nom  comme  il  a  changé  tous  ceux 

donnés  par  cet  auteur,  autant  gar  4^ânsses  idées  d'innova- 

tion ,  que  pour  critiquer  l'es  noms  d'Aublet.  Il  a  été  suivi 
en  cela,  à  tort,  par  Schreber  et  Willdenow,  (Lem.) 

.  MŒNCHé  (Ornith.)  On  appelle  ainsi  en  saxon  et  en  silësien 

la  fauvette  à  tête  noire,  motacilla  atricapilla^  Linn*  (Desm.) 
MŒNCHIA.  {Bot,)  Deux  genres  de  plantes  ont  reçu  ce 

nom  :  l'un ,  le  mœnchia  d'Ëhrardt ,  fondé  sur  le  sagina  erscta^ 
Linn.,  est  décrit  ci-après  à  l'article  Mœnchie;  le  second,  le 
mœnchia  de  Roth,  est  une  réunion  de  plantes  crucifères  très- 

dififérentes  les  unes  des  autres ,  savoir  :  i.**  le  myagrum  salivum , 
Linn.,  espèce  du  genre  Camtlina^  Mœnch,  Decand.;  2.^  Va* 
hyssum  incanum,  Linn*,  espèce  du  genre  Farsetia,  Rob« 

Brown*.  et  berteroa^  Decand*;  3.°  enfin  le  draha aizoïdes  et  le 
thlaspi  campestre,  ou  adyseton  campestre  ,Mœaché  Cette  réunion 
a  été  re jetée  avec  raison.  (Lem.) 

MŒNCHIE  (Bot.)  ,  Mœnchia ,  Ehrh.  Genre  de  plantes  dico- 
tylédones, polypétales,  de  la  famille  des  cary ophy liées ^  Juss.,  et 

de  la.  tétrandrietétragynie,lAnn»,  dont  le  caractère  est  d'avoir 
un  calice  de  quatre  folioles  lancéolées ,  aiguës^  conniventes; 

une  corolle  de  quatre  pétales  oblongs,  un  peu  plus  courts  que 
le  calice;  quatre  étaminesj  un  ovaire  supère ,  surmonté  de  trois 

à  cinq  styles;  une  capsule  à  une  loge,  à  huit  valves,  s'ou- 
vrant  seulement  par  leur  sommet ,  et  contenant  des  graines 

très-petites,  attachées  sur  un  placenta  central.  Ce  genre  ne 

renferme  que  l'espète  suivante,  qui  faisoit  autrefois  partie 
du  genre  Sagine. 

McBNCHiB   GLAUQUR  :  Mc^nchiu  glauca  ,  Fers. ,   Sjnop$, ,  i  y 
3i.  34 
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pag.  i53  ;  Sagina  ereeta^  Lânn.,  Spec.^  idS;  Alsine  vema  glom 
Iray  VailU  y  Bot.  Par.,  6,  t.  3,  f.  a.  Sa  racine  est  fibreuse, 

annuelle  ;  elle  produit  une  tige  rarement  simple,  le  plus  sou* 
vent  divisée  dès  sa  base  en  plusieurs  rameaux  redressés,  grêles , 
simples  ou  un  peu  rameux,  hauts  de  deux  à  quatre  pouces, 

garais  de  quelques  feuilles  lancéolées-linéaires,  opposées, 

connées  a  leur  base,  d'un  vert  un  peu  glauque,  et  glabres 
comme  loute  la  plante*  Les  fleurs  sont  blanches,  petites,  à 

peine  ouvertes,  portées  sur  de  longs  pédoncules  à  Textrémité 

de  la  tige  ou  des  rameaux.  Cette  plante  n'est  pas  rare ,  au  prin« 
temps,  dans  les  lieux  sablonneux  et  au  bord  des  bois,  en  France 
et  en  Europe.  (L.  D.) 

MOETOE.  {Bot.)  Au  Malabar,  ce  nom  est  donné  aupfcy* 
salii  pubescens  ,  espèce  de  coqueret  (J.) 
MOETTE.  (Ornith.)  Voyez  Mouetie.  (Ch.  D.) 
MOEVE  {Ornith,)j  nom  allemand  des  mouettes.  (Cb.D») 
MOFAT.  {CouchyL)  Adanson  (Sénégal,  pag.  241  ,  pi.  18) 

décrit  et  figure  sous  ce  nom  une  espèce  de  bucarde ,  eardium 
ringens ,  Lamck.  (De  B. ) 

MOFETES.  {Chim.)  Nom  qu'on  donne  aux  gaz  délétères  qui 
se  trouvent  dans  les  cavités  souterraines  et  les  galeries  que 

l'on  creuse  pour  exploiter  les  minéraux.  Les  gaz  délétères  les 

plus  répandus  dans  l'intérieur  de  la  terre  sont  l'acide  carbo- 
nique et  l'hydrogène  protocarburé.  (Ch.) 

MOGHADD  (Bot,)^  nom  arabe  du  turia  moghadd  de  Fors- 
kttl.  (J.) 

MOGHANIEj  Moghania.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylé- 
dones, à  fleurs  complètes,  papilionacées,  de  la  famille  des 

légumineuses ,  de  la  diadelphie  décandrie  de  Linnaeus  ,  offrant 
pour  caractère  essentiel  :  Un  calice  campanule,  persistant,  à 
cinq  découpures;  une  corolle  papilionacée;  dix  étamines  dia- 
delphes;  un  ovaire  supérieur;  un  style;  une  gousse  renflée, 
point  articulée,  à  une  ou  deux  semences ,  enveloppée  par 
une  grande  bractée  en  cœur. 

Ce  genre  ,  dont  je  viens  d'exposer  le  caractère  essentiel, 
faisoit  partie  des  hedysarum  de  Linnaeus.  M-.  Jaume  l'avoit  d'a- 

bord étiibli  dans  le  Bulletin  de  la  Société  Philomathique  ,  dé- 
cembre ]8i!>,sousle  nom  de  lourea  ̂   auquel  il  a  substitué 

celui  de  mo^TuxiuadansleJournal  de  Botanique,  vol.  a,  pag.  61. 
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A  la  p<ige  1 19  du  même  Journal,  même  volume,  on  le  re* 

trouve  présenté  par  M.  Desvaux  sous  le  nom  d'ostryodium.  Ces 
deux  auteurs  Tont  établi  pour  Vhedysarum  strohiliferum  de  Lin- 

naeus.  D^une  autre  part  on  trouve  daus  les  Plantes  du  Goro* 
mandel  de  Rpxburgh ,  vol.  3 ,  un  nouveau  genre  qu41  nomme 

Jlemingia  ,  auquel  il  faut  également  rapporter  la  plante  de 

Linnœus  ;  c'est  ainsi  que ,  dés  les  premiers  mois  de  sa  nais-^ 
sance  ,  ce  genre  se  trouve  désigné  sous  quatre  noms  dififérens. 
\oyez  Fléminge.  (  Poir.  ) 

MOGILNIK.  (^Ornith.)  Voyez  sous  le  mot  Aigle,  tom.  I.*', 
pag.  370,  la  description  de  cette  espèce ,  que  Meyer  rap- 

porte à  celle  du  petit  aigle.  (Ch.  D.) 

MOGOLA-NAGOU,  (Erpéf.)  Ala  côte  de  Coromandel, selon 
Bussel ,  on  donne  ce  nom  à  une  variété  de  la  vipère  à  lunettes» 
Voyez  Naja.  (H.  C.) 

MOGORI,  Mogorium.  {^Bot,)  Genre  de  plantes  dicotylé- 

dones ,*à  fleurs  complètes ,  polypétalées ,  de  la  famille  àesjas- 
minées  y  très-voisin  du  jasmin  auquel  il  pourroit  être  réuni, 
de  la  diaridrie  monogynie  de  Linnœus ,  offrant  pour  carac- 

tère essentiel:  Un  calice  à  huit,  quelquefois  à  six  divisions; 

une  corolle  hypocratériforme  ;  le  tube  plus  long  que  le  ca- 
lice; le  limbe  partagé  en  six  ou  huit  découpures  ;  deux  étar 

naines  ;  un  ovaire  supérieur;  un  style  j  deux  stigmates;  une 
baie  souvent  à  deux  lobes,  à  une  ou  deux  loges  ;  une  semence 
dans  chaque  loge. 

MoGORi  SAMBAC  :  MogoTium  samhac y  Lamck. ,  Enc,  et  lU. 

gen, ,  tab.  6  ,  fig.  1  ;  Njyotanthes  sambac ,  Linn.;  Jasminum  sçLm^ 
bac ,  Vahl.,  Enum,\  Glus. ,  Cut.  PosU  ,  pag.  5  ,  Icon,; TilL,  Fis. , 

pag.  87,  tab.  3i  ;  Alp.,  Mgj'pt.^  tab.  39;  Nalla-mulla,  Rhèed., 
Malab, ,  vol.  6 ,  tab.  5o  ;  Flos  manorœ ,  Rumph. ,  Amb, ,  vol.  5, 

tab.  3o;  Burm. ,  Zejl,  ̂   tab.  58;  vulgairement  Jasmin  d^A&a- 
BiE.  Arbrisseau  de  six  à  douze  pieds  et  plus,  dont  les  tiges  sont 

presque  sarmenteuses,  diffuses,  garnies  de  feuilles  opposées ,  à 

peine pétiolées,  ovales,  aiguës,  mucronées,  longues  d'environ 
trois  pouces,  fermes,  entières,  les  inférieures  en  cœur,  toutes 
ayant  un  petit  faisceau  de  poils  dansTaisselle  des  nervures  de  la 

surface  inférieure.  Les  fleurs  sont  très-odorantes,  surtout  pen- 

dant la  nuit,  d'un  blanc  pur,  disposées  en  petits  corymbes  ou 
rn  bouqoets  lâches,  terminaux  ,  mtfnis  de  petites  bractées 

34. 
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grêles,  sétac^es;  leurs  découpnres  sont  langues,  très- étroites; 
la  corolle  est  blanche ,  caduque. 

Cette  plante  croit  dans  les  Indes  orientales:  les  femmes  for- 
ment de  ses  fleurs  enfilées  dans  un  61 ,  ou  des  coUienrs ,  on  des 

guirlandes  que  les  jeunes  gens  des  deuxsexes  entrelacent  dans 

leurs  cheveux,  et  dont  ils  ornent  leurs  véteœens.  On  la' cul- 
tive dans  la  plupart  des  jardins  :  on  la  multiplie  de  boutures 

faites  au  printemps  sur  couche  chaude  et  sous  châssis,  ou  de 

marcottes  quis*enracinent  au  bout  d*un  an.  Elle  donne  des  flean 
pendant  une  grande  partie  de  Tannée.  On  répand  les  fleurs  du 

jasmin  d'Arabie  dans  les  appartemens ,  sur  les  lits;  on  les  mêle 

parmi  le  linge,  afin  de  l'imprégner  d'une  bonne  odeu^  qui 
passe  pour  être  amie  des  nerfs  et  du  cerveau*  Ces  fleurs  Info- 
sées  dans  Teau,  durant  quelques  heures,  la  rendent  très- 
aromatique.  On    en   prépare   également    par  infusion  ooe 

huile  fort  odorante ,  qu'on  a  anciennement  débitée  sous  le 
nom  d^huile  de  jasmin  j  et  qu'on  emploie  à  parfumer  les  che- 
veux. 

MoGORi  TRIFOLIÉ  :  Mogorium  trifolîatum ,  Poir.  ;  Nyctàntkes 
Irifollatum  ,  Vahl,  Enum, ,  i  ,  pag.  26  ;  Njctanthes  grandiJUrra ^ 

Loui*. ,  Coch,  ,21;  Till. ,  Hort.  Pis, ,  pag.  87  ,  tab.  3o  ;  Kudda 
mulla  f  Rhèed.,  Malah.^  vol.  6  ,  tab.  5i.  Cette  belle  espèce , 

très-rare  dans  les  jardins,  n'est  point  une  variété  de  la  précé- 
dente >  comme  l'avoit  d'abord  pensé  M.  de  Lainarck;  ses 

rameaux  sont  très-nombreux;  ses  feuilles  opposées ,  souvent 

ternées.  Ses  fleurs  très-grandes,  dont  l'odeur  suave  l'emporte 
sur  celle  du  jasmin  d'Arabie,  se  doublent  très -facilement. 

Les  premiers  individus  que  l'on  a  vus  en  Europe  de  cette 
brillante  espèce,  ont  été  cultivés  dans  les  jardins  d'un 

grand-duc  de  Toscane,  qui  en  étoit  si  jaloux  qu'il  les  faisait 
garder  :  il  a  cependant  permis  au  botaniste  Tilli  de  les  faire 
dessiner  ;  on  en  trouve  la  gravure  dans  son  Hortus  Pisanus. 

Les  fleurs  doubles  sont  presque  de  la  grosseur  d'une  rose  com^ 
mune.  Cette  belle  plante  croît  dans  les  Indes  orientales,  où 
elle  se  montre  souvent  avec  ses  fleurs  doubles.  Elle  est  ̂   ainsi 
que  la  précédente ,  très-difiicile  à  conserver  dan»  le  climat 
de  Paris  ;  elle  exige  les  mêmes  soins ,  la  même  culture  :  il  fau- 

droit  les  tenir  l'une  etPautre  presque  habituellement  sous châssis. 
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Le  mogorium  trifoliatum  de  Lamarck,  Ëocycl.  ,  ne  doit  pas 

être  confondu  avec  cette  espèce.  C'est  le  jasminum  auricula" 
/wmde  Vahl,  Enum^j  vol.  i  ,  pag.  3o.  Il  est  facile  à  distinguer 

par  ses  fleursbienplus  petites;  sescalicespubescens;  ses  feuilles 

opposées,  composées  de  trois  folioles,  dont  les  deux  latérales 

sont  sessiJes ,  beaucoup  plus  petites,  et  doivent  être  plutôt 
considérées  comme  deux  oreillettes  appartenant  à  la  mémç 

feuille.  Cette  plante  a  été  découverte  dans  les  lies  de  France 
et  de  Bourbon. 

MoGORi  ONDUuâ  :  Mogorium  undulatunij  Lamck.,  Encycl.  ; 

Nyctanthes  undulata ,  Linn.  ;  Tsjiram  mulla  ,  Rhèed. ,  Malab,  , 
vol.  G  ,  tab.  55.  Arbrisseau  de  cinq  à  six  pieds  ,  dont  les  ra- 

meaux sont  lâches ,  légèrement  velus  vers  leur  soiiimet;  les 

feuilles  opposées,  à  peine  pétiolées,  persistantes,  ovales,  ai- 

guèfs,  ondulées  sur  leurs  bords,  glabres,  d'un  vert  luisant  ; 
les  fleurs  blanchâtres,  assez  grandes,  d'une  odeur  très-agréable, 
au  nombre  de  trois  à  cinq  sur  de  petites  grappes  solitaires, 
ayant  le  limbe  à  six  ou  huit  divisions;  le  fruit  est  une  baie 

à  deux  lobes,  noirâtre,  sphérique;  la  pulpe  molle,  d'un  rouge 
foncé,  d'une  saveur  douceâtre.  Cette  plante  croît  sur  la 
côte  de  Malabar,  où  elle  est  cultivée  dans  les  jardins. 

Ses  feuilles  sont  améres;  les  fleurs  servent  à  faire  des  guir- 
landes et  des  couronnes  dont  les  femmes  se  parent.  On 

len  prépare  une  huile  aromatique  dont  on  se  parfume  les 
cheveux. 

MoGORi  TRiFLORB  !  Mogorium  tri/lorunij  Lamck.,  Encycl., 
et  IlL  gen,  ,  tab.  6,  fig.  2  ;  Njyctanthes  angustifolia ^  Linn.j 

Ifjrctanthes  viminea  ,  Retz# ,  Obs. ,  5 ,  pag.  9  ;  Katu-pitsjegam 
mulla  j  Rhèed.,  Malab,^  vol.  6,  tab.  53.  Ses  branches  grêles 

et  rameuses  sont  garnies  de  feuilles  à  peine  pétiolées,  gla- 

bres, épaisses,  ovales,  entières;  les  fleurs  blanches,  d'une 
grandeur  médiocre ,  ordinairement  au  nombre  de  trois  à 

l'extrémité  des  rameaux.  Le  fruit  consiste  en  deux  baies,  ou 

une  baie  à  deux  lobes,  de  la  grosseur  d'un  petit  pois.  Cette 
plante  croît  sur  la  côte  de  Malabar.  Le  Mogorium  multijiorum^ 

Lamck. ,  Encycl.,  est  le  KatU'Tsjiregatn  mulla ^  Rhèed.,  Ma^ 
lab,y  vol.  C,  tab.  54.  (Poir.) 

MOGURA  ,  IRAKUSU  (Boi.),  noms  japonois  du  lamium 

4implexicaule y  commun  aux  environs  de  Paris,  lequçl  cto'i{^ 
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aussi  dans  les  terrains  cultivés,  voisins  de  N^ngasaki^  suivant 
If.  Thunberg.  (J.  ) 
MOHA,  {Ornith.)  Voyes  Moa.  (Ch.  D.) 
MOHO.  {Ornith,)  Espèce  de  guêpier  dont  il  est  parlé  an 

tome  XX  de  ce  Dictionnjire ,  pag.  60.  (  Ch.  D.) 

MOHOMO  {Bot,) ,  nom  péruvien  d'un  poivrier,  piper  Ion- 
gam,  (J.) 
MOHO-MOHO  {Bot,)  y  nom  donné  dans  quelques  lieux 

du  Pérou  au  piper  angustifolium  ,  de  la  Flore  de  ce  pays,  dont 
la  décoction  est   ordonnée  dans  les   maladies   vénériennes. 

(j.) 

MOHR.  {Mamm,)  Mot  allemand  qui  signifie  ûègre^  et  que 
quelques  auteurs  de  cette  nation  ont  donné  au  callitriche  à 

cause  de  sa  face  noire.  ('F.  C.) 
MOHRAFFE,  {Mamm,)  Proprement  singe  noir.  Schreber 

donne  ce  nom  allemand  à  la  guenon  maure.  (F.  -C.) 
MOHRIA.  {Èot,)  Genre  de  la  famille  des  fougères,  établi 

par  Swartz,  et  adopté  par  Willdenow*  11  est  caractérisét 
1.^  par  ses  capsules  marginales,  presque  rondes,  à  sommet 

marqué  de  stries  en  étoile  ,.  s'ouvrant  latéralement  par  va 
trou  oblong;  2,**  par  son  tégument  ou  indusium,  naissant 
des  crénelures  des  lobes  de  la  fronde.  Ces  crënelures  sont 
infléchies. 

Une  seule  espèce  compose  ce  genre  voisin  du  toddea  et  de 

Yhjdroglossum ,  c'est  le  mohria  thurifraga^  Swartz,  Syn.  jiU^ 
tab.  5  j  lepolypodium  Caffrorum^  Linn.,  Mant,;  Vadiantum  Caf* 
frorum ,  Linn. ,  Suppl,  ;  Thunb.  ;  Vosmunda  marginalis ,  La- 
laATck'ïosmunda  thurifera^  Swartz,  mSchrad.  Joum,;  Vos-- 
munda  thurifraga^  Bory-Saint- Vincent,  Itîn.  Bourb.  ;  le  fili- 
cula^  Pluk. ,  Mant,,  pL  35o,fig.  lo.  On  peut  consulter 
aussi  une  diss.  de  Mohr,  Obs,  Bot,  KiL,  i8o3,  et  Weber, 

Krjpt,  Gcivasc.  Cette  fougère,  qui  répand  une  odeur  d'encens, 
a  des  frondes  assez  grandes,  deux  fois  ailées,  à  frondules 
ovales  ,  dont  les  dentelures  sont  assez  profondes  ,  écailleuses 
ou  velues  en  dessous,  et  les  bords  réfléchis,  fructifères.  Pluke- 
net  compare  cette  plante  pour  son  aspect  et  pour  la  forme  de  sa 
fronde  à  un  géranium. 

Cette  fougère  croît  dans  le  pays  des  Caffres  et  à^  Bourbon. 
(LSM.) 
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MOIGNEAU  {Ornifh,)y  nom  vulgaire  du  moineau  com- 
mun et  du  moineau  friquetdans  lé  département  de  la  Somme* 

(Ch.  D.) 

MOIGNET.  {Ornith.)  Ce  nom  ,  qui  s'écrit  aussi  moiniet,  est 
vulgairement  donné  dans  Tancienne  Bourgogne  à  Ja  mésange 

à  longue  queue,  parus  caadatus^  Linn.  (Ch.  D.) 

MOI-MOI.  (Bo^)  Espèce  de  bryone  du  Sénégal ,  dont  les 
fruits,  rouges  comofie  du  corail,  produis^ent  deviolens  vomis- 

semens,  lorsqu'on  en  mange  une  trop  grande  quantité,  selon 
Adanson.  (Lem.) 

MOINE.  {Conchyl.)  Espèce  de  Cônb  ,  Conus  monachus^ 
(Desm.) 

MOINE.  {Entom.)  On  a  donné  ce  nom  vulgaire  a  plusieun 

insectes  dont  la  tête  est  munie  d'une  corne,  ou  dont  le  cor* 
^elet  forme  une  sorte  de  capuchon.  Tel  est  le  scarabée  mono'^- 
céros  ou  nasicorne ,  planche  4  9  figure  5.  v. 

Tel  est  encore  l'apate  capucin,  planche  17,  n.**  1, 
Le  synodendre  cylindrique,  planche  6,  figure  3. 
Lenotoxemonocérosou  la  cucule  de  Geoffroy,  planche  lo^ 

•figure  3.  (C.  D.) 

MOINE  (IchthjyoL),  un  des  noms  vulgaires  de  l'ange  de  mer. 
Voyez  Squatine.  (H.  C.) 
MOINE.  (Ornith,)  Ce  nom  savoyard  de  la  mésange  bleue, 

parus  cœruleus ,  Linn. ,  désigne  aussi  le  roi  des  vautours ,  vuUur 

papa^  Linn.  (Ch.  D.  ) 

MOINE.  (Mamm.) Nom  spécifique  d'un  phoque  que  Buffon 
a  aussi  décrit  sous  la  dénomination  de  phoque  à  ventre  blanc. 

Voyez  Phoqub.  (F.  C.) 

MOINEAU  {IchthyoL)  ̂   nom  spécifique  d'un  Pleuaonecte« 
Voyez  ce  mot  et  Plie.  (  H.  Ç.  )  # 
MOINEAU.  {Ornith.)  On  a  exposé,  au  mot  Faingille ,  la 

marche  que  l'on  croyoit  devoir  suivre  pour  former ,  dans  cette 
grande  famille,  sinon  des  genres  strictement  et  exclusivement 
caractérisés,  au  moins  des  groupes  destinés  à  devenir  un  jour 

la  base  de  genres  plus  positivement  établis.  En  prenant  ce  parti, 

l'on  a  suivi  le  conseil  donné  par  Buffon  dans  son  Hiîitoire  du 
Moineau,  tom.  47,  p.  1  18,  de  Tédilion  de  Sonnini ,  où  il 
observe  combien  les  séparations  sont  nécessaires  pour  éviter 

la  confusion  dans  une  nombreuse  série  d'espèces:  et  la  tfo^ 



536  MOI 

grande  extension  d  une  dénomination  commune  ne  pou- 

vant contribuer,  selon  le  même  auteur,  qu'à  faire  confondre 
les  choses  au  lieu  de  les  démêler ,  et  qu'à  rassembler  des  nuages 
et  des  ténèbres  autour  des  objets  sur  lesquels  il  s'agit  de  porter 
la  lumière,  on  s'est  déterminé  à  donner  à  ces  groupes  des  noms 
particuliers ,  en  adoptant  de  préférence  ceux  que  M.  Cuvier 
a  indiqués  dans  le  premier  volume  de  son  Règne  animal,  et 
les  appliquant  aux  espèces. 

Cette  méthode  a  déjà  été  pratiquée  pour  les  linottes  et  les 
chardonnerets,  qui  ont  été  décrits,  au  mot  Linottb,  sous  Iç 

seul  nom  latin  de  cardueUsj  et  l'on  va  s^j  conforoier  égale- 
ment pour  les  moineaux,  les  bengalis  et  les  sénégalls.  Ces 

derniers  étant  des  oiseaux  familiers  et  destructeurs ,  en  un 

mot,  selon  Bufifon,  de  vrais  moineaux,  qui  s'approchent  des 
cases,  viennent  jusqu'au  milieu  des  villages ,  et  se  jettent ,  par 
grandes  troupes ,  dans  les  champs  semés  de  millet,  leurs  mœurs 

s'accordent,  autant  que  la  structure  de  leur  bec,  pour  autori- 
se^ cette  association;  et,  comme  les  naturalistes  ne  leur  ont 

encore  donné  d'autres  noms  que  ceux  des  pays  où  l'on  a  trouvé 
les  premières  espèces,  et  que  ces  noms  impropres  ne  peuvent 

qu'induire  en  erreur  pour  celles  qui  ont  été  postérieurement 
découvertes  en  des  contrées  différentes,  rien  ne  paroi t  s*op« 
poser  à  ce  qu'on  leur  applique  la  même  dénomination  géné- 

rique qu'aux  moineaux.  Relativement  à  ceux-ci ,  le  mot  passée 
est  le  plus  anciennement  consacré  ;  mais  ce  terme  sert  à  dé* 
signer  Tordre  entier  des  passereaux,  et  cette  circonstance 
doit  faire  préférer  celui  de  pyrgita ,  nom  grec  du  moineau 
domestique,  qui  a  été  proposé  par  M.  Cuvier. 

Les  caractères  assignés  par  cet  illustre  professeur  aux  moi- 

neaux sont  d'avoir  le  bec  court,  conique,  et  seulement  un 
peu  bombé  vers  la  pointe. 

Ceux  queMauduyt  indique,  d'après Brisson,  dansl'Encyclo^ 
pédie  Méthodique,  consistent  dans  un  bec  en  cône  raccourci, 
dont  la  pointe  est  grosse  et  courte,  dont  les  deux  mandibules 
sont  droites  etentiéres,et  dont  la  base  est  moins  large  que  (a 

tête,  ce  qui  les  distingue,  i.**  des  becs-6ns;  2.^  des  tangaras  , 
qui  ont  les  bords  de  la  mandibule  supérieure  échancrés  vers 

le  bout;  3.**  des  gros^becs,  chez  lesquels  la  base  est  aussi 
Urge  que  la  tête. 
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M.  Vieillot,  qui  a  pJacé  les  moineaux  daiis  la  sectionD  de 

ses  frlngilles,  comme  ayant  le  bec  un  peu  épais  à  la  pointe, 
incliné  et  légèrement  obtus ,  signale ,  dan»  la  section  B  j  les 
bengalis  et  les  sénégalis  par  leur  bec  à  pointe  courte ,  peu 
aiguë,  et  paroissant ,  vu  en  dessus,  un  peu  aplati  prés  du  ca^ 

pistrum. 

Ces  caractères  ne  diffèrent  que  par  des  nuances  assez  lé- 
gères j  mais,  pour  ne  pas  forcer  les  rapprochemens ,  on  laisr 

sera  subsister  deux  sections  dans  cet  article* 

§^  I.  Moineaux  proprement  dits. 

Moineau  domestique  :  Pyrgita  domestica  y  Dum. -,  Fringilla 

domestica,  Linn,;  pi,  enl.  de  Buffon,  n.**  6,  f.  i ,  et  nJ*  65,  f.  x , 
le  premier  dans  l'état  adulte ,  et  le  second  ayant  d'avoir  subi 
sa  première  mue.  Cet  oiseau,  long  de  cinq  pouces  dix  lignes, 
a  environ  huit  pouces  et  demi  de  vol ,  et  pèse  un  peu  plus 

d'une   once.   Le  mâle  a  le  haut  de  la  tête  et  les  joues  de •         ̂   's 

couleur  grise;  l'espace  compris  entre  le  bec  et- le  tour  de» 
yeux  noir,  ainsi  que  la  gorge  et  la,  poitrine;  l'occiput  et 
le  derrière  du  cou  d'un  beau  brun  marron ,  qui  règne  éga-, 
lement  sur  les  petites  couvertures  des  ailes,  lesquelles  sont 
terminées  de  blanc,  et  forment  en  cet  endroit  une  raie 

s^ssez  large  ;  le  dos  et  les  grandes  couvertures  des  ailes  d'un 
brun  tirant  sur  le  fauve;  les  grandes  plumes  des  ailes,  .et 

celles  du  milieu  delà  queue,  d'un  noir  terne;  les  deux 
extérieures  étant  bordées  de  couleur  de  buffle;  le  ventre 

et  les  couvertures  inférieures  des  ailes  d'un  gris  blanc;  le. 
bec,  d'une  couleur  de  corne  foncée,  jaunâtre  à  la  base 

de  la  mandibule  inférieure;  Tiris  d'un  brun  rougeàtre;  les. 
pieds  d'une  couleur  de  chair  sombre,  et  les  onglçs  noi- 
ràtres. 

Le  plumage  de  la  femelle  est  presque  entièrement  d'un  brun 
mat;  elle  n'a  pas  de  gris  sur  la  tête,  ni  de  noir  sur  la  gorge^ 
Jusqu'à  la  pr'emière  mue ,  le  jeune  mâle  ressemble  à  la  fe^ melle. 

11  y  a,  dans  l'espèce  du  moineau  franc,  des  variétés  aeci« 
dentelles,  dont  les  unes  sont  d'un  blanc  pur,  les  autres  d'un 

blanc  sale  ou  jaunâtre^  ou  d'un  noir  brun,  et  plusieurs  n'ont 



m  MOI 

qu'une  partie  du  corps  blanche.  Au  nombre  de  ces  rariélés 
se  trouvent  lefringiUa  candida ,  de  Sparrman  ,  Muséum  Caris,, 

pi.  20;  le  passer  Jlavus  y  Briss.»  Ornith.,  tom*  5,  p.  78  ;  le  hlah- 
sparrosp,  Latb.,  Synops,j  tom*  S ,  p«  aSi. 

Les  moineaux  sont  répandus  du  nord  au  midi  dans  notre 

continent,  et  ils  supportent  également  les  chaleurs  des  cli- 
mats brûlans,  et  les  froids  des  régions  hyperboréennes.  Les 

seules  contrées  où  l'on  n'en  trouve  pas ,  sont  celles  où  il  ne 

croit  pas  de  blé,  et  où  ce  grain   est  remplacé  par  d'autres 
plantes  alimentaires,  comme  la  côte  occidentale  d'Afrique. 
La  remarque  faite  à  cet  égard  par  Sonnini  est  confirmée  par 

le  Commodore  Billings.  On  lit,  en  effet,  à  la  page  42  du  pre- 
mier volume  de  son  Voyage  dans  le  nord  de  la  Russie  asia- 

tique, etc.,  traduction  françoise,  qu'il  ne  se  trouve  pas  de 
moineaux  au-delà  de  la  rivière  Pellidoni,  dernier  endroit 

qui  produise  du  blé.  Et  dans  les  pays  où  le  froment  est  cul- 

tivé ,  ce  sont  les  lieux  habités  qu'ils  préfèrent ,  et  surtout  ceux 

où  la  population  est  la  plus  nombreuse,  parce   qu'indépen- 
damment du  grain,  qui  est  le  fond  de  leur  nourriture,  ils 

se  nourrissent  de  la  plupart  des  alimensqui  sont  à  l'usage  de 
l'homme,  profitent  de  ses  restes,  et  trouvent  pj*ès  de  lui  des 
commodités  pour  nicher,  se  mettre  à  l'abri  des  rigueurs  de 
l'hiver,  et  n'être  jamais  dépourvus  de  moyens  d'existence. 
D'une  autre  part ,  c'est  à  leur  habitude  de  suivre  la  société  que 
ces  oiseaux  doivent  leur  méfiance ,  leurs  ruses ,  et  tout  à  la 

fois  leur  hardiesse,  qualités  qu'ils  possèdent  à  un  plus  haut 
degré  dans  les  villes  que  dans  les  campagnes ,  où  ils  sont  moins 

troublés  et  ont  moins  d'ennemis  à  craindre. 
Les  moineaux  vont  ordinairement  seuls  ou  par  couples, 

et  se  retirent,  la  nuit,  dans  des  trous  de  murailles  ou  sous 
les  tuiles  des  toits.  Dans  la  belle  saison ,  ils  se  réunissent  le 

soir,  non  pas  pour  voler  en  troupes,  mais  pour  piailler  tous 

ensemble  sur  des  arbres  où  ils  passent  la  nuit,  et  d'où  Ton 
a  vainement  essayé  de  les  écarter  par  la  fumée  du  soufre.  On  en 
voit  aussi  des  bandes  rassemblées  dans  les  campagnes ,  aux 
approches  de  la  moisson  ,  sur  les  haies  qui  bordent  les  pièces 
de  terre  dont  les  récoltes  mûrissent;  mais  ce  sont  des  réu- 

nions accidentelles,  et  celles  qui  se  prolongent  davantage 
ne  sont,  en  général  ̂   composées  que  de  la  même  famille»  qu'on 
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peut  détruire  arec  une  sarbacane ,  si  Ton  parrlent  d'abord 
à  tuer  la  mère. 

Le  nombre  et  la  voracité  des  moineaux  ont  plusieurs  ibis 

porté  à  agiter,  à  leur  sujet,  la  question  qui,  dans  un  temps, 
a  déterminé  à  détruire  la  race  des  martins  dans  l'île  de  Bour- 

bon, où  rintendant  Poivre  les  avoit  introduits  comme  des- 

tructeurs des  sauterelles,  et  où  l'on  a  été  obligé  d'en  faire 
revenir;  mais  il  faudroit  pouvoir  établir,  avant  de  résoudre 
cette  question,  et  de  mettre  leur  tête  à  prix,  une  sorte  de 

balance  entre  les  torts  qu'ils  causent  par  la  consommation 
du  grain,  et  les  avantages  qu'ils  procurent  par  la  destruction 
des  chenilles;  or  voici  les  données  qu'on  a  sur  ce  double 
objet  : 

Les  uns  ont  évalué  à  dix  livres  par  année  la  quantité  de 

blé  nécessaire  pour  la  nourriture  d'un  moineau,  et  d'autres 
<MRt  même  porté  cette  consommation  au  double  ;  mais  ces  cal- 

culs n'ont  été  faits  que  d'après  des  expériences  sur  des  indi- 
"vidus  nourris  en  cage ,  et  exclusivement  avec  du  blé ,  tandis 

qu'en  liberté  ils  usent  de  beaucoup  d'autres  alimens. 
Quoi  qu'il  en  soit,  M,  Rougier  de  la  Bergerie,  en  suppo- 

sant, d'un  côté,  qu^il  y  avoit  au  moins  lo  millions  de  moi- 
neaux en  France ,  et  que  chacun  mangeoit  un  boisseau  de 

grains,  a  trouvé  que  lo  millions  de  boisseaux  étoient  ainsi 
soustraits  à  la  consommation  et  au  commerce  des  hommes 

par  des  oiseaux  dont  la  plumé  ne  sert  à  rien  ,  dont  la  chair 

n'est  pas  bonne  à  manger,  dont  la  voix  blesse  Toreille,  dont 
la  familiarité  est  incommode ,  et  dont  la  pétulance  est  grossière 
et  à  charge. 

On  pourroit  même  ajouter  aux  inconvénîens  résultant  de  ce 
calcul,  les  dommages  que  les  moineaux  causent  aux  jeunes 
fruits,  tels  que  les  cerises,  les  raisins  ;  et  à  la  culture  des 
abeilles;  mais  on  trouve,  dans  la  Revue  encyclopédique  du 
mois  de  mai  182 3,  et  dans  le  troisième  volume  du  Bulletin 

universel  des  Sciences,  n.^  96,  un  calcul  de  compensation 
qui  mérite  aussi  une  attention  particulière,  M.  Bradiey  a 
observé  que  deux  vieux  moineaux  portoient  à  leurs  petits, 

aux  époques  des  couvées,  quarante  chenilles  par  heure,  et 
que  ,  ne  résidant  dans  leur  nid  que  douze  heures  chaque 
jour,  il  en  résultoit  une  consommation  quotidienne  de  quatre 
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cent  vingt  chenilles ,  et  par  conséquent  de  trois  mille  trois  cent 

soixante  chenilles  en  une  semainei  par  un  seul' couple  de 
moineaux. 

Leur  tempérament  lascif  porte  les  mâles  à  se  livrer  au  prin- 
temps de  fréquens  combats,  où  Ton  voit  des  groupes  de  cinq 

à  six  conibattans  se  tenir  par  le  bec,  ou  se  porter  des  coups 
en  tournoyant  dans  les  airs  ,  et  se  précipiter  quelquefois 

dans  des  chambres  ouvertes,  leur  fureur  les  empêchant  d'aper- 
cevoir les  dangers.  Il  y  a  peu  d'oiseaux  aussi  ardens  et  aussi 

puissans  en  amour.  Ils  peuvent  se  joindre  jusqu'à  vingt  fois  de 
suite  à  leur  femelle  avec  le  même  empressement  et  les  mêmes 

trépidations;  mais  leur  pétulance  exclut  les  caresses  prélimi- 
naires qui  font  le  charme  des  jouissances. 

Les  moineaux  font  leur  nid  dans  les  chéneaux ,  sous  les 

tuiles,  dans  les  trous  de  murailles,  sur  les  tablettes  de  fe- 

nêtres garnies  de  persiennes  à  claire  voie  ,  dans  des  p^ 

qu'on  leur  offre,  ou  sur  des  arbres  élevés;  dans  ce  dernier 
cas  Ils  les  couvrent  par'-dessus  afin  d'empêcher  la  pluie  d'y  pé^ 

nétrer,  et  y  pratiquent  une  entrée  latérale.  Il  y  en  a  qui  s'em- 
parent de  nids  d'hirondelles  ou  s'établissent  dans  des  boulihs 

dont  ils  chassent  les  pigeons.  Ces  nids  sont  garnis  de  foin  en  de* 
hors  et  de  plumes  en  dedans.  La  femelle  y  pond  4  à  8  œufs 

d'un  cendré  blanchâtre  avec  beaucoup  de, taches  brunes* 
Lewin  en  a  donné  la  figure  tom.  3 ,  pi.  17,  n.""  1. 

Quoique  ces  oiseaux,  dont  le  vol  est  court  et  difficile,  ne 

quittent  jamais  nos  climats,  on  n'a  pas  de  données  précises  sur 
la  durée  de  leur  vie,  que  les  uns  ont  fixée  à  quatre  ans,  et 

d'autres  à  six  et  même  à  huit  années,  mais  qui,  d'après 
des  faits  particuliers  observés  sur  des  individus  élevés  en  c^ge , 

se  prolongeroit  bien  au-delà,  ce  qui  toutefois  sembleront 
alors  devoir  produire  une  multiplication  supérieure  à  celle 
qui^existe,  quoique  le  genre  de  vie  des  moineaux  les  expose 

à  des  dangers  nombreux  et  propres  à  limiter  leur  propaga- 
tion. 

Les  jeunes  de  cette  espèce ,  très-faciles  à  élever,  paroissent 

susceptibles  d'une  sorte  d'attachement,  et  l'on  en  a  vu  de  telle- 
ment privés,  qu'ils  revenoient  chaque  soir  à  la  maison  où  on 

les  avoit  élevés.  On  est  aussi  parvenu  à  leur  apprendre  à  pra-* 
yioncer  quelques  mots. 
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On  peut  détruire  Une  assez  grande  quantité  de  moineaux, 

soit  avec  le  fusil ,  soit  en  employant  les  appâts ,  les  fîletJs  et  le^ 
pièges  dont  on  fait  usage  pour  la  chasse  desautrespetils  oiseaux* 

Quant  au  yi/si/,  il  est  convenable  d'en  employer  un  de  grand 
calibre,  et  qui  puisse  contenir  une  forte  charge  de  cendrée. 
Vers  le  milieu  de  juin  ,  époque  à  laquelle  les  moineaux  sont 
plus  avides  et  moins  farouches,  on  peut,  dans  une  allée  de 

jardin  où  l'on  a  accoutumé  les  vieux  moineaux  à  venir  mauger 
avec  leur  couvée,  faire  une  traînée  de  graine  de  foin,  à  la 

portée  de  Tarme  ;  et,  plus  simplement,  on  se  transporte  à  l'ex^ 
trémité  d'une  haie  qui  borde  un  champ  de  blé ,  au  moment 
de  la  maturité  de  ce  grain,  et,  accompagné  d'une  personne 
qui,  par  un  bruit  subit,  fait  partir  du  côté  le  plus  favorable, 
la  volée  de  moineaux  posée  sur  les  branches ,  on  tire  à  travers. 

Si  par  cette  méthode  on  n'abat  point  autant  d'individus  que 
parla  première,  elle  n'exige  aucun  préparatif,  et  peut  se 
renouveler  le  même  jour  dans  les  places  oii  l'on  voit  des  ras- 
semblemens  considérables. 

A  l'égard  des  pièges  et  filets,  on  peut  se  servir  de  la  rajte ,  qui 
est  décrite  au  mot  Filets  ,  des  gluaux  posés  sur  Varbret  ou  arbrotj 
ou  pratiquer  des  fossettes^  en  consultantceiïiotautom.XVnde 

ce  Dictionnaire,  pag.  2  55  ;  mais  lorsque  les  granges  ou  les  gre- 
niers ne  sont  pas  assez  bien  clos  pour  empêcheù  les  moineaux 

d'y  pénétrer,  il  est  un  moyen  plus  efticace  d'en  détruire  un 
grand  nombre  à  la  fois  dan»  ces  magasins  où  ils  exercent  de 

funestes  ravages.  On  ferme  toutes  les  fenêtres  d'un  grenier,  à 
l'exception  de  deux ,  en  laissant  les  volets  ouverts.  On  tend  à 
l'une  des   fenêtres   non   closes  un  filet  contre-maillé  qui  la 
bouche  exactement,  et  l'on  attache  à  l'autre  une  corde  dis^ 

posée  de  manière  à  la  pouvoir  fermer  à  volonté  du  lieu  où  l'on 
se  tient  en  embuscade.  Il  est  bon  d'attirer  les  oiseaux  vers  la 
croisée  restée  libre  en  mettant  sur  ses  rebords  de  la  mie  de 

pain  ou  des  grains,  dont  on  fait  une  traînée  qui  aboutit  à  un 

tas  plus  éloigné ,  et  lorsqu'à  l'instant  le  plus  opportun,  on  tire 
la  corde,  les  moineaux  effrayés  se  portent  à  celle  qui  est 

garnie  du  filet  où  on  les  prend.  Lorsqu'il  s'agit  d'une  grange, 
ou  on  laisse  la  fenêtre  ouverte,  ou,  s'il  n'y  en  a  pas,  on  pra- 

tique un  trou  dans  le  mur,  et  Ton  passe  par  la  fenêtre  ou  par  le 
trou  une  nasse  à  prendre  le  poisson,  dont  le  bout  évasé  se 
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tourne  en  dedans  de  la  grange ,  et  le  bout  étroit  au  dehon. 
Cette  extrémité  se  bouche  avec  du  foin,  avec  lequel  sont 

également  closes  les  parties  que  la  nasse  ne  clâroit  pas.  On 

répand  ensuite  quelques  grains  en  dedans  de  la  porte  par- 

dessous  laquelle  les  moineaux  ont  Thabitude  de  s'introduire  y 

et  Ton  en  forme  une  traînée  qui  aboutit  à  un  tas  plus*  éloi- 
gné :  lorsqu'on  a  remarqué  qu'il  s'est  introduit  un  certain 

nombre  de  ces  déprédateurs ,  on  entre  vivement,  et,  refer- 
mant la  porte  avec  grand  bruit,  on  les  force  à  se  jeter  dans 

la  nasse. 

M.  Temminck  a  décrit,  dans  la  seconde  édition  de  son 

Manuel  d'Ornithologie,  page  35 1 ,  sous  le  nom  de  Gkos-bbc 
CISALPIN  ffringilla  cisalpina^  et  comme  une  espèce  particulière 

de  moineau  ,  Toiseau  dont  le  mâle  est  figuré  dans  l'Ornitholo- 

gie italienne  de  Gérini ,  tome  3  ,  pL  34o,  n.°  2,  et  que  M.  Vieil- 
lot appelle  moineau  à  .tête  marron  ou  d'Italie  ,fringilla  Italia^ 

dans  le  tome  XII  de  la  deuxième  édition  du  Nouveau  Diction- 

naire  d'Histoire  naturelle ,  page  1 99.  Cet  oiseau  a  le  sommet  de . 

la  tête,  la  nuque  et  le  haut  du  dos,  d'un  marron  pur  et 
très-vif  en  été;  mais  ces  parties  prennent  après  la  mue  une 

teinte  roussàtre;  les  joues  sont  d'un  blanc  pur,  et  le  reste  du 
plumage  est  semblable  à  celui  du  moineau  vulgaire.  La  fe- 

melle a  le  haut  de  la  tête  et  la  nuque  d'un  cendré  brun  beau- 
coup plus  clair;  la  bande  au-dessous  et  derrière  les  yeux  est 

d'un  blanc  roussàtre ,  et  celle  qui  existe  sur  les  ailes  esi  blan- châtre. 

Ce  moineau ,  qu'on  voit  surtout  au-delà  de  la  grande  chaîne 
des  Alpes  cottiennes  et  pénines,  mais  point  sur  le  revers 

septentrional  de  ces  montagnes,  se  rencontre  également  sur 
plusieurs  montagnes  peu  élevées  des  Apennins,  et  dans  les 

campagnes  vénitiennes.  Tandis  que  le  moineau  domestique 
préfère  les  lieux  habités,  celui-là  ne  fréquente  presque  que 
les  champs,  et  il  a,  dans  sa  manière  de  vivre  et  dans  son  plu- 

mage, plus  de  rapports  avec  le  friquet. 

M.  Temminck  présente  aussi,  dans  le  même  ouvrage, 
comme  une  espèce  particulière  de  moineau ,  son  Gros-bec  es- 

VAGNOL ,  fringilla  hispaniolensis ,  lequel  a  la  tête  et  la  nuque 

d'un  marron  foncé,- la  gorge,  le  devant  du  cou,  et  une  sorte 
de  ceinturon  sur  la  poitrine  d'un  noir  profond  ,  qui  forme  de 
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très-longues  taches  sur  Içs  flancs;  le  dos  et  le  manteau 

noirs;  les  joues,  les  sourcils  et  l'abdomen  d'un  blanc 
pur;  le  bec  plus  fort  et  plus  long  qae  celui  du  précédent 
et  du  moineau  vulgaire.  La  demeure  de  cet  oiseau  est  plus: 
méridionale  que  celle  du  moineau  cisalpin,  et  on  le  trouve 

en  Sicile ,  dans  TArchipel ,  au  midi  de  l'Espagne ,  et  même 
en  Egypte,  où  il  a  été  vu  par  M.  Savigay,  qui  l'a  fait  figu- 

rer dans  son  Système  des  Oiseaux  d'Egypte  et  de  Syrie,  pi.  3  , 
n.^  7.  M.  Temminck,  qui  n'en  parle  que  d'après  des  individus^ 
envoyés  au  cabinet  impérial  de  Vienne  par  M.  Natterer,  le- 

quel les  avoit  tués  à  Algésiras ,  a  été  fort  surpris  de  les  trouver 

absolument  pareils  à  un  moineau  récemment  expédié  de  Ba- 
tavia. 

Moineau  friqubt  :  Pyrgita  montanay  Dum.  ;  Fringilla  mon" 

tanay  Linn.  Cette  espèce ,  qui  est  répandue  dans  toute  l'Eu- 
rope, même  en  Sibérie,  a  reçu  le  nom  de  friquet,  à  cause 

de  l'habitude  de  se  remuer  en  divers  sens,  et  de  frétiller  sans 
cesse.  On  l'appelle  aussi  moineau  de  bois  ou  de  montagne  ; 
elle  est  figuréesurla267.*  planche  enluminée  de  Buffbn,  n.**  1 , 
sur  la  72.*  de  Lewin ,  et  dans  le  11.*  cahier  des  Oiseaux  d'Al- 

lemagne ,  de  Borkausen.  Le  friquet ,  plus  petit  que  le  moineau 

franc,  a  environ  cinq  pouces  de. longueur  :  dans  l'état  adulte 
la  tête  et  l'occiput  sont  de  couleur  bai  ;  la  gorge ,  une  partie 
du  devant  du  cou  ,  l'espace  entre  l'œil  et  le  bec  sont  noirs  , 
ainsi  qu'une  bande  sur  les  yeux ,  et  les  plumes  qui  couvrent 
les  oreilles;  les  tempes  et  le  haut  du  cou  par  derrière  sont 

blancs;  les  ailes  et  la  queue  d'un  brun  foncé;  les  plumes  dor- 
sales et  scapulaires ,  noires  dans  leur  centre ,  sont  bordées  de . 

marron.  Il  y  a  deux  bandes  blanches  sur  les  ailes  ;  le  ventre 
est  blanchâtre  et  la  poitrine  cendrée.  Le  bec  est  noir  et  les 
pieds  sont  gris;  chez  la  femelle  les  couleurs  sont  plus  claires , 
le  noir  delà  gorge  est  moins  étendu,  et  le  collier  blanc  moins 
apparent.  Les  jeunes  lui  ressemblent  :  il  y  a  chez  cette  espèce 
des  variétés  accidentelles ,  comme  chez  le  moineau  commun  y 

et  ieh  sont  le  moineau  de  Bologne  ,  le  petit  moineau  de  Bo- 

logne ,  le  moineau  d'IUyrie  ou  d'Esclavonie  ,  le  moineau  à 
collier,  le  moineau  fou.  Le  hambouvreux,  loxia  hamburgica  ̂  
est  un  friquet  défiguré  par  Albin,  tom.  3,  pi.  24. 

Le  friquet  ne  s'approche  point  des  habitations  ;  les  bords 
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des  chemins  et  des  ruisseaux  ombragés  de  saules  sont  les  lieux 

qu'il  fréquente  de  préférence  ;  il  se  pose  sur  les  arbres  et 
les  plantes  blesses  ;  il  aime  aussi  les  campagnes  et  les  plainet 
ourertes ,  mais  on  le  trouve  rarement  dans  les  bois.  Cet  oiseau 

fait  dmns  des  trous  d'arbres ,  avec  des  herbes  fines  et  dessé- 
chées ,  des  soies  de  cochon  et  des  plumes ,  un  nid  où  la 

femelle  pond  cinq  a  six  œufs  d'un  blanc  sale,  marques 
de  petites  taches  rougeàtres  et  cendrées,  parmi  lesquels 

Nozeman  prétend  qu'il  s'en  trouve  un  moins  gros  que  les  au- 
tres ,  çt  qu'on  nomme  en  Hollande  petit  rou  Jl  fait  ordinai- 

rement deux  couvées: sa  nourriture  consbte,  dans  l'été,  en 
chenilles  et  autres  insectes;  dans  l'automne,  en  toutes  sortes 
de  grains;  et  il  mange  les  pousses  des  graminées  en  hiver, 
saison  pendant  laquelle  les  individus  se  rassemblent ,  et  se 

mêlent  souvent  aux  bandes  de  bruans ,  de  verdiers,  de  pin- 
sons. On  peut  élever Ips  petits  en  cage,  où  ils  vivent  cinq  à 

six  ans.  Lorsqu'ils  sont  jeunes,  on  leur  donne  du  pain  nlouillé, 
et  ensuite  les  mêmes  graines  qu'aux  chardonnerets  et  aui 
serins. 

Moineau  HUPré  :  Pyrgita  cristata,  Dum.;  Fringilla  cristata, 

Gmel.  Cet  oiseau,  qui  est  figuré  dans  la  181.^  planche  enlu- 
minée de  Buffon,  n.°  1  ,sous.lenom  de  moineau  de  Cayenne, 

est  décrit  par  cet  auteur  sous  celui  de  friquet  huppé.  Sa  huppe 

est  d'un  rouge  très-vif;  cette  couleur  est  moins  brillante' sur 
le  devant  du  cou ,  sur  la  gorge  et  les  autres  parties  inférieures. 

Le  dessus  du  corps  est  d'un  brun  foncé  ;  le  bec  est  rougeàtre, 
et  les  pieds  sont  d'un  gris  mêlé  de  jaune. 

L'oiseau  représenté  n.°  2  sur  la  même  planche  n'est  point  la 
femelle  du  friquet  huppé;  Latham  l'a  décrit  sous  le  nom  de 
fringilla  carolinensis.  Son  front  est  noirj  la  tête,  les  côtés,  le 
devant  du  cou  et  le  croupion  sont  rouges;  les  couvertures 
et  les  pennes  moyennes  des  ailes  brunes  et  rayées  de  noi- 

râtre; les  grandes  pennes  noires ,  et  celles  de  la  queue  brunes 

et  bordées  de  roussâtre  ;  la  poitrine  est  d'un  fauve  rougeâtre, 
et  il  y  a  sur  le  haut  de  cette  partie  une  bande  noire  demi- 

circulaire  ;  le  ventre  est  d'un  beau  noir ,  et  les  flancs  sont 
d'un  blanc  mêlé  de  rouge. 

Moineau  a  croissant  :  Pjrgita  arcuata ,  Dum.  ;  Fringilla  ar* 

ouata  y  Gmel.  ;  pi.  enl.  de  Buffon^  n.°  2  3o  ,  f.  1  ,  où  on  l'a  peiut 
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beaucoup  trop  rouge,  ses  vraies  teintes  étant  celles  des  moi- 
neaux. Le  nom  de  croissant  lui  a  été  donné  à  cause  du  crois« 

sant  blanc  qu^il  porte  depuis  Tœil  jusqu'au-dessous  dii  cou. 
Cet  oiseau  du  cap  de  Bonne-Espérance  a  d'ailleurs  le  dessus 
de  la  tête,  la  gorge  et  le  devant  du  cou  noirs  ;  le  dessus  du 
cou  et  du  dos  de  couleur  marron  ;  la  poitrine  et  le  ventre 
blancs;  les  ailes  sont  brunes  et  bordées  de  gris  sale  ,  et  elles 

sont  traversées  d'une  bande  blanche  étroite  :  la  queue,  les  pieds 
et  les  ongles  sont  bruns-,  le  bec  est  noir. 

Moineau  beau-marquet  :  Pjyrgita  eleganàf  Dumi^  Fringilla 
elegans  ,  Gmel.  Ce  moineau ,  trouvé  sur  les  côtes  occidentales 

du  midi  de  l'Afrique,  est  représenté Sui*  la  2o3.*  planche  en- 
luminée ,  n.**  1.  Il  a  environ  cinq  pouces  de  longueur,  et  est 

à  peu  près  de  la  taille  du  friquet  ;  son  plumage  bien  marqué 

est  d'un  rouge  vif  sur  le  front  et  la  gorge,  et  le  reste  de  la 

tête  eit  d'un  gris  cendré;  le  dos  et  les  couvertures  des  ailçs 
sont  d'un  jaune  olive;  les  pennes  alaires  sont  noires,  et  les 
pennes  caudales  rouges  ;  le  cou  porte  un  collier  jaune;  le& 

plumes  du  dessous  du  corps  jusqu'au  bas-ventre  sont  blanches 
dans  leur  milieu,  et  d'un  noir  mêlé  de  jaune  sur  les  bords; 
les  parties  inférieures  sont  blanches  ̂   et  le  bec  et  les  pieds 

rougeàtres. 
M.  Vieillot  pense  que  le  Lovely ^fringilLaformosa^  Lath.  , 

dont  le  bec  et  les  pieds  sont  rouges;  le  ventre  et  les  plumes 
anales  rayés  transversalement  de  noir  et  de  blanc ,  doiit  la 

queue  est  d'un  noir  sombre,  et  le  reste  du  plumage  d'un  vert 
qui  devient  jaunâtre  sur  la  gorge  et  le  devant  du  cou ,  est  une 

femelle  ou  un  jeune  de  l'espèce  du  beau-marquet. 
M.  Cuvier  indique  comme  devant  être  joints  aux  moineaux 

ordinaires,  divers  oiseaux  qui  ont  été  distribués  parles  natu- 

ralistes dans  plusieurs  genres.  Ce  sont  : 

T.**  Le  tanagra  silens  ,  ou  l'oiseau  silencieux  {pyrgitasî^ 
lenSyT).),  qui  a  été  figuré  dans  les  planches  enluminées,  n.^y^a  ̂ 
sous  lé  nom  de  tangara  de  là  Guîane,  et  qui  a  été  décrit  dans 

le  tome  48  ,  pag.  677  de  l'édition  de  BuflTon  ,  donnée  par 
Sonnini; 

2.'*Leloxiaorix,  pi.  G  enlum.,  n.**  2,  sous  le  noiti  de  cardi- 
nal du  cap  de  Bonne-Espérance,  BuiF.-Sonn.,  tom. 47 , pag.  175 

{pyrgita  orixj  D»)j 
3i.  1  35 

(^
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3/  Lé  loxia  dominicana,  figura  pK  enl.  55,  o.*  3  ,  sous  le 
nom  de  cardinal  domigicaîn,  adopté  par  Brisson ,  mais  auquel 

Buffon  a  préféré  celui  deparoare,*que  porte,  au  Brésil,  son 
pays  natal,  cet  oiseau,  qui  est  décrit  tom.  4?»  p^g*  ̂ ^^  ̂ ^ 
Bpffon  de  Sonnini  {pyrgita  dominicanayD*  )  ; 

4**  Le  loxia  cuculUita,  paroare  huppé,  Daud.  et  Lath.,  fig. 
pi.  enl.  io3,  sous  le  nom  de  cardinal  dominicain  huppé  de  la 

Louisiane; Buff.,  locciL,  pag.  i^o  {pjrgita cucullataj  D.)*, 
S.**  Le  Loxia  capensi$,  Linn.,  ou  gros-bec  de  Coromandel, 

pi*  enl.  io3  (pjrrgitacapensis,  D.)  ; 

6«*  L'em&eriza  oapefisÎ5 ,  dénomination  sous  laquelle  on  cite, 
dans  les  notes  du  tom.  i/'  du  Règne  animal ^  p^g.  383  et  385, 

la  pi.  enl.  1 58,  fig.  2,  c'est-à-dire  Tortolan  du  cap  de  Bonne- 
Espérance;  la  pi.  664,  fig.  2  ,  ou  l'ortolan  à  ventre  jaune  delà 
même  contrée,  et  la  pi.  386,  fig.  2,  ou  le  bruant  du  Cap  ; 

7.°  Vemberiza  queUaj  figuré  pi.  23i ,  n.°  1 ,  sous  le  nom  de 
inoineau  du  Sénégal  {pjrrgitaquelea.  D.); 

8.^  Vemberiza  borbonica^  ou  bruant  de  l'île  de  Bourbon; 

pi.  39 1 ,  n.^  2  {pyrgita  borbonioa^  D.)  ; 
^,^  Vemberiza  brasiliensis ^  ou  bruant  du  Brésil;  pi.  32 1 , 

n.*  1  {pjrgita  brasiliensis ,  D.  )  ; 
10.°  Vemberiza  ciris ,  ou  tangara  de  Cayenne ,  pi.  1 59  {pyrgita 

eiris^D,). 
M.  Vieillot,  de  son  côté,  décrit  les  espèces  suivantes  comme 

appartenant  aussi  au  genre  Moineau  : 

Le  CoMBA-sou ,  Fringilla  nitens ,  Gmel.  et  Lath.  (  pyrgita  ni" 
lens^  D.) ,  pi.  enl.  291 ,  auquel  il  donne  le  nom  que  cet  oiseau 
porte  au  Sénégal ,  et  non  celui  de  moineau  du  Brésil  y  qui  ne 

sauroit  lui  convenir,  puisqu'on  ne  le  trouve  point  en  Amé- 
rique. Cette  espèce  subit  deux  mues  :  après  la  première,  le 

mâle  a  le  plumage  entier  d'un  noir  à  reflets  bleus,  qu'il  con- 
serve pendant  six  mois,  pour  reprendre  les  teintes  de  la  fe- 

melle, dontlespartiessupérieuressont  d'un  brun  noirâtre,  mais 
dont  la  tête  offre  une  bande  d'un  brun  clairentre  deux  autres 
noirâtres  qui  passent  au-dess|is  des  yeux;  le  dessous  du  corps 

est  grisâtre.  Il  paroît  que  I'Outremër,  Fringilla  ultramarina  ^ 
Gmel.  et  L^th.,  n'est  que  la  même  espèce.  Cet  oiseau,  d'un 
caractère  vif  et  pétulant,  conserve  dans  la  volière  son  air 
méchant  et  farouche* 
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Le  Moineau  gkis  :  JFringUlagrisea ,  VieilL  ;  Pyrgita  grièea^  D. 
Cet  oiseau,  de  quatre  pouces  oeuf  lignes  de  longueur,  et  dont 

là  queue  est  fourchue ,  se  trouve  dans  les  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, où  il  est  rare;  la  tête  et  le  dessus  du  cou  sont  d'uB 

gris  cendré,  les  parties  supérieures  sont  brunes;  une  petite 
bande  blanche  se  voit  sur  les  ailes;  la  gorge  et  le  dessous  du 

corps  sont, d'un  gris  blanc,  et  le  bec  est  noir. 
Le  M01NEA.U  NOIR  ET  BLANC  :  Fringilla  melanoleuca ,  VieiU.| 

Pyrgita  melanolêuca^  D.  Celui-ci ,  qui  existe  dans  Tlnde,  est  de 

la  grosseur  de  la  linotte  ;  à  l'exception  de  quelques  taches 
noires  sur  le  manteau,  son  plumage  est  presque  entièrement 
blanc,  ses  pieds  sont  de  couleur  de  chair,  et  sa  queue  est  fort 
courte. 

Le  Moineau  iCnicolOee  :  Fringilla  i gnieolor ,  Vieill.  ;  Pyrgita 

ignicolor,  D.  Cette  espèce,  qui  est  figurée  dans  les  Oiseaux 
chanteurs,  pi.  69,  et  que  des  auteurs  ont  regardée  comme  une 
variété  du  Loxia  orix^  en  diffère  par  une  taille  moins  longue 

et  moins  épaisse;  par  le  rouge  orangé  et  éclatant  de  la  gorge  1 
par  la  forme  des  couvertures  de  la  queue  ,  composées  de 

barbes  effilées  et  pendantes,  qui  s'étendent  jusqu'au  bout  des 
penues)  etc.  On  la  trouve  au  Sénégal  et  dans  d'autres  contrées 
des  côtes  d'Afrique. 

Le  même  auteur  indique  d'autres  oiseaux  comme  ayant  des 
rapports  avec  les  moineaux,  mais  sans  les  admettre  défîniti* 
vement  comme  tels. 

Ces  oiseaux ,  auxquels  on  n'appliquera  pas  provisoirement 
le  nom  de  pyrgita ,  sont  :      ̂  

Le  MoineT^u  couleur  de  brique,  Fringilla  testacea  ̂   Lath.,  qui 

a  été  rapporté  du  Portugal  par  Jacquin ,  et  qui,  long  de  cinq 

pouces  et  demi ,  a  le  plumage  d'un  rouge  noirâtre  sur  le  corps ^ 
et  plus  pâle  en-dessous  ;  lete  ailes  et  la  queue  brunes;  l'iris  noir; 
le  bec  rouge,  et  \es  pieds  de  couleur  de  chair»  L'auteur  alle« 
mand  dit  aussi  avoir  vu  vivant,  dans  une  volière,  un  individu 

pris  en  Autriche,  et  que  Latham  appelle yrmgi7iîa  ochra^ta.^ 

Moineau  de  couleur  d'ocrb;  mais  c'étoit  probablemeat  une 
variété  accidentelle. 

Le  Moineau  brun,  Fringilla ^usca,  Lath»,  dont  la  taîUe 

n'excède  guère  celle  du  troglodyte,  et  dont  le  pays  n'âtpas 
indiqué» 35. 
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LeMoitfEAU  d'OnalaskA)  Fringilla  cinerea,  I.ath. ,  qui  a  sur 
les  côtés  de  la  tête  un  trait  gris  et  un  autre  noir;  dont  la  gorge 
est  grise,  le  devant  du  cou  cendré  avec  des  taches  blanchâtres, 
le  milieu  du  ventre  blanc,  le  reste  du  corps  brun,  et  le  bec^ 
ainsi  que  les  pieds,  noirs. 

Le  Moineau  des  pins,  Fringilla  pinelorunij  Lath.,  que  Le- 
pechin  a  trouvé  dans  les  forêts  de  la  Sibérie ,  ainsi  que  leynV 

gilla  5//vatfca ,  lequel  ne  paroi t  être  différent  que  par  le  sexe. 

Le  premier  estd^un  roux  de  brique  en  dessus ,  jaune  en  dessous; 
et  sa  poitrine  est  traversée  par  une  bande  ferrugineuse.  Les 
parties  supérieures  du  second  sont  variées  de  gris  et  de  noir, 

et  le  dessous  du  corps  est  d'un  gris  blanc. 
Le  Moineau  rose  ;  Fringilla  rosea ,  Lath.  Pallas  a  aussi  ren- 

contré en  Sibérie ,  dans  les  Saussaies ,  prés  d'Uda  et  de  Sa- 
lenga  ,  ce  bel  oiseau ,  de  la  taille  du  pinson ,  dont  le  bec  a  la 

base  argentée,  dont  la  tête  est  d'un  rose  plus  lavé  sur  le 
cou  et  vers  le  croupion ,  moins  pur  à  la  poitrine  ,  mélangé 

de  brun  et  de  gris  sur  le  dos,  et  qui  a  les  ailes  et  la  queue 
noirâtres,  avec  une  bordure  rose. 

Le  Moineau  de  dattes  ou  dattier;  Fringilla  capsa,  Lath,  Le 
devant  de  la  tête  et  la  gorge  de  cet  oiseau  sont  blancs.  Le 

reste  de  la  tête  est  d'un  gris  rougeàtre ,  ainsi  que  le  cou ,  le 
dessus  du  corps  et  une  partie  des  régions  inférieures ,  les  ailes 

et  la  queue  sont  noires,  et  celle -ci,  qui  est  un  peu  fourchue, 
dépasse  de  beaucoup  les  ailes.  Shaw  attribue  un  beau  ra- 

mage aux  moineaux  de  dattes,  qui ,  suivant  Poiret,  se  réu- 

nissent en  troupes  nombreuses  dans  les  lieux  où  l'on  cultive 
les  dattiers  et  les  palmiers. 

Le  Moi;v^eau  a  joues  blanches;  Fringilla  nœvia^  Lath.  Cet 

oiseau,  long  de  cinq  pouces  et  demi,  qu'on  a  vu  au  cap  de 
Bonne- Espérance,  a  les  côtés  de  la  iéie  blancs,  le  reste  de 
la  tête  et  le  dessous  du  corps  cendrés  et  striés  de  noirâtre , 
et  les  mêmes  stries  sur  le  dos  et  sur  les  ailes,  dont  le  fond  est 

d'un  roux  pâle. 
Le  Moineau  de  Macao  ;  Fringilla  melanictera  ,  Lath.  Cet 

oiseau,  figuré  sur  la  224*  pi.  enh,  n."  1 ,  et  d'un  peu  plus  de  4 
pouces  de  longueur,  est  noir  avec  quelques  taches  blanches 

sur  le  ventre.  Les  ailes  et  la  queue  ont  une  bordure  gris-de- 

fer,  et  le  bec  et  lés  pieds  sont  d'un  brun  rouge.  On  voit  sur 
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la  même  planche^ n.®  2  ,  un  Moineau  de  Java,  auquel  Latham 
a  donné  Tépithète  de  melanoleuca  ,  appliquée  aussi  par 

M.  Vieillot  au  moineau  noir  et  blanc  dont  il  a  été  parlé  ci- 
dessus.  Le  moineau  de  Java  ne  diffère  de  celui  de  Macao 

qu'en  ce  que*  sa  poitrine  est  traversée ^'u ne  bande  blanche , 
irréguliére. 

Le  Moineau  a  croissant  noir  et  jaune;  Fringilla  torquata^ 

Linn.  Cet  oiseau  des  Indes  Orientales ,  long  de  six  pouces  , 
est  figuré  par  Miller,  Onvarious  subj. ,  tab.  24.  U  a  sur  la  gorge 
un  croissant  noir,  bordé  de  jaune  inférieurement  ;  la  tête,  le 

cou  et  le  dos  sont  rougeâtres;  le  croupion  est  d'un  bleu  pâle  ; 
les  ailes  sont  noires,  et  la  queue  de  la  teinte  du  croissant. 

Le  Moineau  de  Ceilan;  Fringilla  zeylonica  ,  Lath.  Le  haut 
du  dos  de  ce  petit  oiseau  est  verdâtre  ,  et  le  reste  est  jaune  ; 
les  parties  inférieures  sont  blanches  et  noirâtres  ,  et  les  ailes 
et  la  queue  sont  de  cette  dernière  couleur,  ainsi  que  la  tête 

et  le  bec.  Chez  des  individus,  qui  diffèrent  peut-être  parle 
sexe ,  la  tête  est  de  couleur  de  tan,  et  le  dos  vert. 

Le  Moineau  a  croupion  vert  ;  Fringilla  multicolore  Lath. 
Cet  oiseau ,  que  Pennant  dit  être  aussi  de  Ceilan,  a  la  tête,  le 

dessus  du  cou,  le  haut  du  dos  et  la  queue  noirs;  le  croupion 

est  vert;  les  joues,  la  gorge  et  les  autres  parties  inférieures 

sont  d'un  jaune  clair.  Il  y  a  une  tache  blanchâtre  sur  les 
couvertures  des  ailes  qui  sont  noires.  Le  bec  est  bleuâtre , 
les  jambrs  sont  vertes  et  les  pieds  gris. 

Le  Moineau  roux;  Fringi7/a  calida,  Lath.  On  trouve  dans 
le  pays  des  Marattes,  cet  oiseau  ,  long  de  cinq  pouces  trois 

lignes,  qui  est  d'un  roux  brun,  uniforme,  à  l'exception 
d'un  trait  noirâtre  qu'on  remarque  au  centre  des  plumes 
des  parties  supérieures. 

Le  Moineau  a  tête  noire;  Fringilla  melanocephala ^  Lath. 
Cet  oistiau  de  la  Chine,  long  de  quatre  pouces,  a  la  tête 
noire ,  ainsi  que  le  devant  du  cou ,  sur  les  côtés  duquel  et 
sur  la  poitrine  on  remarque  des  stries  de  la  même  couleur; 
le  derrière  du  cou  et  le  ventre  sont  blancs;  le  dos,  les  ailes 

et  la  queue  sont  d'un  brun  ferrugineux  ;  le  bec  est  rouge ,  et 
les  pieds  sont  de  couleur  de  plomb. 

Le  Moineau  de  CARTHAcèNE  ;  Fringilla  carthaginensisj  Lath. , 

4 ont  la  taille  est  un  peu  inférieure  à  celle  du  serin,  dont  le 
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plumage  est  dW  brun  cendré ,  et  qui,  dans  les  boÎ9  de  FA- 
jnérique  méridionale,  fait  entendre  un  cbanf  pareil  à  celui 
du  pinson. 
'  Le  Moineau  bleu  dd  Chili;  Fringilld  Dituca j  Lath.,  dont 
Molina  parle  dans  son  Histoire  naturelle  du  Chili  ,  et  qui , 

tout-à-fait  bleU;  n'a  que  la  gorge  blanche.  La  planche  enlu- 
miuée  2o3  ,  fig,  2  ,  représente  un  Moineau  bleu  de  Cayenne, 

dont  Lalham  et  GmeHn  font  un  tangara  sous  ie  nom  de  to- 
nagra  cœrulta.  Cet  oiseau ,  de  cinq  pouces  de  longueur,  est 

bleu ,  et  a  le  bec  noir  et  les  pieds  d'un  bleu  violet. 
Le  Moineau  des  heebes;  Fringilla  graminea,  Lath. ,  qui  se 

txouve  dans  la  province  de  New- York,  et  qui  paroft  être 
le  même  que  le  bruant  des  herbes  de  M.  Vieillot,  a  la  tête, 
le  dessus  du  cou  et  le  dos  variés  de  noir,  de  cendué  et 

de  couleur  de  rouille;  les  couvertures  des  ailes  sont  d'un  bai 
brillant  ;  les  pennes  alaires  sont  noires  et  bordées  de  blanc  ; 

les  pennes  caudales  noirâtres  ̂   et  le  dessous  du  corps  est  d'un 
blanc  légèrement  strié  sur  les  côtés  du  cou. 

Le  Moineau  a  queue  rayée;  Fringilla  fasciata  ̂   Lath.  Cet 
oiseau ,  de  la  même  contrée  que  le  précédent ,  a  le  dessus 

du  corps  d'une  couleur  de  rouille  tachetée  de  noir,  et  «le 
dessous  blanc,  avec  des  stries  noires  longitudinales  et  d'autres 
transversales  sur  la  queue. 

.  Le  Moineau  de  Norton;  Fringilla  nortoniensis  ^  Lath.  On 

trouve  dans  le  golfe  de  Norton ,  sur  la;  côte  Nord-Ouest  de 

l'Amérique ,  cet  oiwseau  qui  a  la  tête ,  le  dessus  du  cou  et  les 
pennes  secondaires  de§  ailes  noirs  ,  avec  une  bordure  de 

couleur  baie,  et  une  ligne  blanche  transversale;  les  pennes 

primaires  des  ailes  sont  noirâtres  ,  ainsi  que  les  pennes  cau- 

dales, sur  le  bord  desquelles  s'étend  latéralement  une  ligne 
blanche  ;  le  ventre  et  les  flancs  sont  blancs. 

Le  Moineau  DE  LA  Terre-de-Feu  ;  Fringilla  australis,  Lath. 
Cet  oiseau  a  un  collier  ferrugineux  ,  et  son  plumage  est  en- 

tièrement brun. 

Le  Moineau  cendré  aux  ailes  noires;  Fringilla  nitida,  Lath. 

On  trouve  à  la  nouvelle  Galles  méridionale  cette  espèce  de  la 

taille  du  moineau  franc ,  dont  les  parties  supérieures  sont  d'un^ 
cendre  clair^  les  pacties  inférieures  d^un  blanc  jaunâtre^  et 

qui  a  le  bec  d'ua.  rouge  pâle  et  les  pied»  jaunesw 
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Le  Moineau  a  tVMFÊS  RûtieEâ  ;  fringillà  temporaUs  ̂   Làth. 

Ce  t  oiseau  et  plusieurs  autres  passereaux  de  la  nouvelle  Galice 

ont  été  peints  sur  des  dessins  faits  dans  ce  pays.  Celui-ci  a  le 
dessus  du  corps  brun,  le  dessous  blanc ,  le  croupion  rouge  y 
le  bec  et  les  pieds  rougeàtres  ;  et  ce  quîle  distingué  •particu- 

lièrement, c'est  un  trait  de  cette  dernière  côûtéur  qui,  par- 
tant du  bec ,  s'agrandit  vers  les  yeux  ,  ef  prend  une  fôriàe 

ovale  sur  les  oreilfes. 

Afin  d'éviter  des  confusions  dans  f  applicâfioii  du  nom  dé 
moineau  à  des  oiseaux  de  genres  difiPérens ,  on  vft  indiquer  plu- 

sieurs dès  acceptions  données  à  ce  terme. 

Le  moineau^  proprement  dit,  est  désigné  sous  les  dénomi- 
nations de  moineau  dottieslique ,  rhoineau franc ,  et  de  moineau  de 

eanièresy  lorsqu'il  niche  dans  ces  lieux  souterrains. 
Le  moineau  friquetest  le  même  que  Xes  moineaux  à^ùrhre^  de 

campagne  y  deifiur,  de  montagne  ̂   les  moinecCût  fou  et  iduVagey  et 

le  moineau  à  tête  rouge  ̂   d*Albin. 
Le  moineau  soulcie  du  kla, ëoulcie^/rirtgiliap^ttoriià^lÀnn.j 

dont  la  description  se  trouve  sons  le  mot  Gàos-Bsé ,  est  souvent 
désigné  par  les  dénominations  de  moineau  au  collier  jaune ^  et 
moineau  de  bois. 

Le  moineau  comba-sou  est  le  même  que  celui  qu'on  appelli^ 
improprement  moineau  du  Brésil. 

Le  moineau  de  Bahama  est  la  passerine  vèrdinère  dé 
M.  Vieillot  ;  celui  de  Canada  est  sa  passerine  montagnarde,  et 

celui  du  Bengale  est  le  gros-bec  orchef  ;  le  nom  de  moineau  de 
la  Chine  j  désigne  le  gros'-bec  de  Java,  dans  Albin ,  et  le  gros-bM 
îaeobin,  dans  Edwards. 

Le  moineau  de  la  côte  d'Afrique  est  le  beau-marquet;  le  mai" 
neau  de  Guinée  est  une  petite  perruche  de  cette  contrée  ;  ceux 

de  Vlle-^e-France  et  de  Madagascar  ̂   sont  des  fondis  ;  celui  des 
îles  Sandwich  est  un  chardonneret;  celui  du  royaume  de 
Juida ,  une  veuve. 

La  dénomination  de  moineaux  d^Asiéa  été  donnée  à  plusieurs 
bengalis,  et  celle  de  moineaux  du  Sénégal^  à  divers  oiseaux  de 
ce  pays. 

Le  gros-bec  de  la  côte  de  Coromandel ,  le  foudi ,  le  moineatu 
à  croissant^  sont  désignés  sous  la  simple  dénomination  def 

mptfteair  du  cap  de  Bonne-Espéranee  ;  et  Mai^dliyV  tegAfà^  ïç 
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moineau  à  bec  rouge  du  même  pays,  comme  une  variété  d'âge 
ou  de  sexe  du  moineau  à  hec  rouge  du  Sénégal. 

Enfin  le  moineau  désigné  par  le  D.  Shaw,  dans  ses  Voyages, 

sous  le  nom  de  capsal,  est  le  moineau  de  dattes.  —  Le  moineau 

des  prés  ou  des  joncs  y  est  le  bruant  de  roseaux.  —  Le  moineau  à 

longue  queue^  est  la  veuve  dominicaine  d'Edwards.  — Le  moi- 
neau de  merj  ou  oiseau  de  glaces  des  habitans  de  Terre-Neuve, 

est  regardé  par  Bufifon  comme  une  espèce  voisine  de  Tortolan 

de  neige.  —  Le  moineau  à  tête  rousse  ou  rouge  ̂   de  Cayenncj  est 

le  tangara  passe-vert.  —  Le  moineau  vert  d'Edwards ,  est  le 
todier  vert  ;  le  moineau  solitaire  ̂   est  le  merle  bleu. 

§•  IL  Bengalis  et  Sénégalis, 

On  a  déjà  fait  observer  que  dans  la  méthode  de  Brisson, 
ces  oiseaux  sont  du  même  genre  que  le  moineau.  On  les  trouve 

dans  presque  toutes  les  contrées  de  l'Asie  et  de  l'Afrique,  et 
même  dans  plusieurs  des  îles  adjacentes.  Comme  Sonnini  en  a 

laissé  échapper  à  Cayenne,  il  est  très-probable  qu'ils  y  perpé- 
tueront leur  race  :  ils  se  nourrissent  de  grains,  et  font  des  dé- 

gâts considérables  dans  les  plantations  de  millet.  Gueneau  de 

Montbeillard  pense  que  c'est  à  eux  qu'on  doit  appliquer  les 
récits  des  voyageurs  qui  disent  que  les  Nègres,  pour  se  venger 
du  tort  que  certains  petits  oiseaux  causent  aux  plantations, 

au  milieu  desquelles  ils  établissent  leurs  nids,   les  mangent 
m 

tout  entiers.  Le  moyen  employé,  dans  ce  pays,  pour  les 

prendre,  est  de  disposer  des  calebasses  soutenues  par  un  bâton , 

qu'on  fait  tomber  à  l'aide  d'une  ficelle ,  lorsqu'ils  se  sont  in- 
troduits dessous  en  assez  grand  nombre. 

Il  a  été  émis  des  opinions  diverses  sur  leurs  changemens  de 

couleur.  Des  voyageurs  ont  prétendu  que  ces  changemens 
avoient  lieu  plusieurs  fois  Tannée  dans  leur  pays  natal, 

quoiqu'ils  n'y  éprouvassent  qu'une  seule  mue  ;  mais  le  renou- 
vellement des  plumes  ne  pouvant  s'opérer  que  par  la  mue, 

c'est  à  d'autres  circonstances  qu'on  doit  attribuer  l'assertion 
des  voyageurs.  Ils  auront  confondu  sous  la  dénomination  géné- 

rale de  bengalis  et  de  sénégalis  de  petits  granivores  qui ,  en 

Europe  comme  en  Afrique,  muent  plusieurs  fois  dans  la  même 
année,  et  qui  changent  de  couleur  à  chaque  mue.  tels  que 
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les  moineaux  bleu  ,  à  bec  rouge  ,  ctc,  et  méuie  le  sénégali  pi- 

quelé,  avec  d'autres  eajièces,  telles  que  le  bengali  mariposa, 

les  sénégalis  rouge ,  rayé,  etc.,  qui  ne  font  en  Afrique  qu'une 
seule  mue  ,  et  n'y  changent  pas  plus  de  couleurs  que  dans  nos 
climats.  M.  Vieillot  a  vérifié  que  ceux  qui,  dans  la  première 
année ,  avoient  fait  deux  mues  en  France,  ont  continué  de  les 

faire  pendant  toute  leur  vie,  et  qu'il  n'y  a  eu  de  différence 
que  danâ  les  époques  plus  ou  moins  tardives. 

Comme  beaucoup  de  ces  oiseaux  périssent  dans  le  transport , 

et  souvent  par  défaut  de  précautions,  le  même  auteur  recom- 
mande de  se  munir,  pour  la  traversée,  de  volières  de  diverses 

grandeurs,  afin  de  séparer  les  foibles  des  forts,  ceux  qui  sont 

doux  des  méchans  ,    et  de  s'approvisionner    de  millet  d'A- 
frique ,  leur  aliment  habituel ,  en  quantité  sufïisante  pour  plus 

de  deux  mois  après  leur  arrivée.  Cette  nourriture  est  néces- 

saire pour'ies  préserver  de  la  dyssenterie  dont  alors  ils  sont 
souvent  attaqués.  Ce  grain  doit  d'abord  être  mélangé  avec  le 

millet  d'Europe  etl'alpiste  qu'ils  préfèrent  en  grappe;  mais  de 
pareilles  précautions  ne  sont  pas  aussi  indispensables  pour  les 

individus  que  l'on  achète  à  Lisbonne.  La  température  conve- 
nable à  ces  oiseaux,  surtout  quand  on  veut  les  faire  couver, 

doit  être,  au  moins  dans  la  première  année,  celle  des  contrées 

de  l'Afrique  où  l'on  n'éprouve  pas  plus  de  vingt-cinq  degrés 
de  chaleur,  et  les  personnes  qui  possèdent  une  serre-chaude, 
doivent  choisir  cet  emplacement  pour  y  pratiquer  des  volières 

où  l'on  introduit  des  arbres  toujours  verts,   sur  lesquels  les 

oiseaux  dont  il  s'agit  puissent  se  percher  et  nicher.  On  y  met 
en  outre,  pour  faciliter  la  confection  des  nids  de  la  part  de 
ceux    qui   ne  les   pratiqueroient  pas  sur  les  branches,  des 

boulins  totalement  fermés,  à  l'exception  d'une  ouverture  d'un 
pouce  de  diamètre  sur  le  côté.  Quand  les  bengalis  ont  des  pe- 

tits, il  est  essentiel  de  l^r  procurer  des  chenilles  non  velues, 

et  d'autres  insectes  pour  la  nourriture  de  ces  petits  dans  les 

premiers   jours  de  leur  naissance,   et  c'est  particulièrement 

à  l'époque  des  couvées  qu'on  doit  séparer,  par  des  comparti- 

misns,  les  espèces  les  plus  propres  à  troubler  l'ordre  dans  la 
volière. 

Le*  chant  de  ces  oiseaux  est  folblc,  mais  il  ne  manque  pas 

d'agrément  *.  la  durée  de  leur  vie  est  de  sept  à  huit  années, 
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et  pourroiC  devenir  plus  longue  si  l'on  parvenoît  à  obtenir 
une  suite  de  générations  nouvelles  qui  seroient  plus  accli- 
mafées^  et  pour  lesquelles,  dès  la  troisième  année,  on  pour- 
roi  t  se  contenter  d'entretenir  la  chalenr  de  nos  étés  ordi- 
naires. 

Bbngau  MARiPOSA  :  FringUla  bengalensis ,  Lath.  -,  Pjrrgita  ma* 
riposa,  D.  Cette  espèce,  figurée  dans  les  Oiseaux  enluminés 

de  fiuffon ,  pi.  i  iS  ,  n.*"  i  ,  Fe^it  aussi  dans  les  Oiseaux  chan- 
teurs de  la  zone  torride,  pi.  3.  Elle  se  trouve  au  Sénégal,  en 

Abyssinie,  au  cap  de  Bonne-Espérance  et  en  d'autres  con- 
trées de  l'Afrique;  c'est  nue  des  plus  petite»  et  des  plus  re- 

cherchées en  Europe.  De  la  grosseur  du  sizerin,  elle  a  environ 

quatre  pouces  neuf  lignes  de  longueur  totale  ;  sa  queue  ,  éta- 
gée  et  composée  de  douze  pennes,  est  longue  de  deux  pouces, 
etic  bec  a  quatre  lignes. 

H  y  a  des  naturalistes  qui  regardeùt  comme  deux  espèces 

dtfiTérentes  les  bengalis  appelés  mariposa  et  cordon-bUu  ;  mais, 
suivant  Bruce  et  M.  Vieillot,  le  premier  est  le  mâle  ,  et  le 

second  la  femelle.  Celui-là  porte  de  chaque  c6té  de  la  tête, 

au-dessous  de  l'œil,  une  sorte  de  croissant  pourpré,  qui 
tranche  sur  le  bleu  clair  des  joues  et  de  toutes  les  parties  in- 

férieures ;  le  dessus  du  corps  est  d'un  gris  rembruni  et  lustré; 
Je  bec  est  d'un  rouge  incarnat  très-clair.  Les  individus  appelés 
cordons-bleus  n'ont  point  le  croissant  de  pourpre  ;  et  Ton  a 
d'ailleurs  remarqué  sur  les  uns  et  les  autres  diverses  nuances 
qui  tiennent  probablement  à  Tàge  et  au  sexe.  Si  les  cor- 

dons-bleus paroissent  plus  nombreux,  c'est  que  jusqu'à 
leur  première  mue,  les  jeunes  mâles  ressemblent  aux  fe- 
melles. 

Ces  oiseaux,  nommés  aussi  bengalis  bleus,  sont  d'un  na- 
turel doux  ,  et  se  familiarisent  aisément  en  Europe  où  ils  s'ac- 

climatent et  multiplient,  lorsqu'ils so^t  maintenus  dans  une 
température  convenable  ,  et  qu'on  leur  fournit  un  arbrisseau 
touffu  où  ils  puissent  se  livrer  sans  inquiétude  à  l'éducation 
de  leurs  petits.  Leur  mue  annuelle  a  lieu  du  mois  de  mai  à 

celui  d'août,  et  les  couvées  se  font  en  automne  et  en  hiver. 
Le  mâle ,  très-attaché  à  sa  compagne ,  chante  ses  amours  au- 

près d'elle ,  et  lui  exprime  la  vivacité  de  ses  désirs  en  frap- 
pant du  pied  la  branche  sur  laquelle  il  est  posé;  il  L'aide  dan^i 
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la  construction  du  nîiî ,  qui  est  garni  d'herbes  sèches  à  Tex- 
térieur,  et  de  plumes  en  dedans.  Ce  nid  a  la  forme  d'un  me- 

lon avec  une  entrée  sur  le  côté  ;  la  femelle  y  pond  quatre  ou 
cinq  œufk  blancs  delà  grosseur  de  ceux  du  troglodyte.  Outre 

l'alpiste  ,  ces  oiseaux  mangent  avec  plaisir  les  graines  tendres 
du  mouron,  du  séneçon  et  de  la  laitue. 

Bengali  aîtandava  :    Fringilla   amandava ,    Lath.  ;   Pyrgita 

amandaifa  ,  D. ,  pi.  enl.  de  Buff. ,  n.**  1 15  ,  fig.  3  ,  et  pi.  i  et  2 
des  Oiseaux  chanteurs.  Cette  espèce  ,  qui  se  nomme  aussi 

bengali  piqueté ,  bengali  tigré  et  amadavad ,  est  la  même  que 
le  bengali  brun^  présenté  sur  la  planche  enluminée  1 16,  fig.  a, 

comme  une  espèce  particulière,  quoique  son  plumage  n'offre 
que  Tune  des  variations  qu'il  éprouve  chaque  année.  Cet  oi- 

seau, qu'on  rencontre  à  Tlle-de-France,  au  Bengale  et  dans 
d'autres  contrées  des  Grandes-Indes,  est  brun  dans  sa  jeunesse 
sur  la  tête  et  le  dessus  du  corps;  sa  gorge  est  blanchâtre  ,  et 
les  parties  inférieures  sont  tantôt  de  la  même  couleur,  tantôt 

d'un  jaune  sale  avec  les  couvertures  des  ailes  parsemées  de 
points  blancs  ;  le  bec  est  brun  et  les  pieds  sont  jaunâtres.  Dans 

la  saison  des  amours ,  le  bec ,  les  pieds,  la  tête  et  le  dessus  du 

corps  sont  d'un  rouge  foncé  ,  qui  se  rembrunît  sur  les  pennes 
alaireSy  et  devient  noir  sur  les  pennes  caudales,  dont  les  la- 

térales ont  une  bordure  blanche.  Pendant  l'hiver,  le  dessus  de 
la  tête  ,  les  côtés  du  cou  ,  le  dos  et  le  croupion  sont  bruns  y 

et  les  couvertures  supérieures  de  la  queue  d'un  rouge  rem- 
bruni; le  front,  les  joues  et  le  menton  sont  d'un  jaune  rou- 

geâtrej  le  devant  du  cou  est  d'un  gris  blanc  ;  la  poitrine,  le 
ventre  et  les  ailes  sont  d'un  brun  foncé  ,    et  l'on  voit  des 
points  blancs  sur  les  couvertures  supérieures  de  la  queue. 
Quelquefois  il  y  a  de  semblables  points  sur  les  côtés  du  cou , 

et  les  couleurs  éprouvent  d'autres  variations  individuelles. 
Comme  la  femelle  mue  plusieurs  fois ,  ainsi  que  le  mâle ,  il 
en  résulte  aussi  chez  elle  des  dispositions  différentes  dans  les 

points,  et  des  changemens  dana  les  couleurs,  qui  sont  tou- 
jours moins  belles  que  celles  des  mâles.  Ces  femelles  ont  la 

faculté  assez  singulière  d'exprimer  leurs  désirs  amoureux  par 
un  ramage  moins  varié  et  moins  fort  que  celui  du  mâle ,  mais 
assez  agréable. 
M.  Vieillot  a  donné,  pi.  S  de  »ear  Oiseaux  chaateu» ,  la 
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figure  d'un  bengali  qu'il   appelle  bengali  moucheté  ;  mau  , 
comme  un  seul  individu  ,  venant  des  ilcs  Moluques,  lui  a  été 

cômmuaîqué  par  le  naturaliste  Bécœur,  et  qu'il  semble  avoir 

quelques  rapports  avec  l'espièce  précédente,  on  se  bornera  a. 

l'indiquer  ici.  ' 

A  l'égard  du  Bengali  vert,  Fringilla  viridit^  Vieill.  9  qui  est 
figuré  pi.  4  du  même  ouvrage,  il  est  si  diflférent  des  autres, 

que  l'on  ne  croit  pas  devoir  hésiter  à  le  présenter  comme  une 

espèce  distincte  ,  Pyrgita  viridis ,  D.,  quoique  l'auteur  cité 
n'en  ait  vu  que  deux  individus  vivans.  Ce  bel  oiseau,  trouvé 
sur  la  côte  occidentale  de  l'Afrique,  a  l'œil  placé  au  centre 

d'une  bande  rouge.  Sa  tête  est  d'un  gris-de-fer  verdàtre;  les 
parties  supérieures  du  corps  sont  d'un  vert  olive;  les  joues,  la 

gorge,  la  poiirine  et  les  parties  inférieures  sont  d'un  gris 
nuancé  de  rouge. 

Bengali  cendré  :  Fringilla  cinerea,  Vieill.  5  Pjrgita  cinerea^  D. 

Cette  espèce,  figurée  pi.  6  des  Oiseaux  chanteurs,  ei  dont  le 

plumage  est  tout  parsemé  de  petites  lignes  brunes  ,  transver^ 

sales ,  a  toutes  les  parties  supérieures  d'un  gris  cendré,  à 

l'exception  du  croupion  qui  est  noir,  ainsi  que  les  couver- 
tures supérieures  de  la  queue  ,  dont  les  inférieures  sont 

blanches  ;  les  joues,  la  gorge  et  le  devant  du  cou  sont  d'un 
gris  blanchâtre ,  qui  prend  une  teinte  couleur  de  chair  sur 

le  haut  du  ventre,  et  rose  vers  l'anus.  Le  bec,  les  sourcib  et 
les  pieds  sont  rouges. 

Les  naturalistes  font  aussi  mention  d'autres  bengalis ,  tels 

que  : 
Le  Bengali  enflammé;  Fringilla  ignita .  Latb.  et  Gmel., 

qu'on  trouve  près  la  rivière  de  Gambie,  et  qui  est  figuré  dans 
le  Nouveau  Dictionnaire  H'Histoire  naturelle,  pi.  A  ,  21.  Son 

plumage  est  en  général  d'un  rouge  brun,  plus  sombre  à  l'ab- 
domen ;  mais  les  ailes  sont  noirâtres ,  ainsi  que  la  queue  qui 

est  cunéiforme. 

Le  Bengali  impérial;  Fringilla  impetialis  ̂   Lath.,  oiseau  de 
la  Chine,  qui  a  la  tête  et  toutes  les  parties  inférieures  du 

corps  jaunes,  et  dont  les  parties  supérieures  sont  d'uu  gris- 
de-fer  rosé,  à  l'exception  des  ailes  et  dé  la  queue  qui  sont 
noirâtres. 

J^e  Bengali  a  cou  £Rijn;  Fringilla  fuscicolUs  ,  Lath.  ,  qui  ha- 
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bîte  aussi  la  Chine,etqUiala  tête,  le  croupion  et  le  bas-ventre 

verts-  la  gorge  d'un  brun  pâle,  et  au-dessous  une  tache  cendrée 
et  une  roussàtre;  le  dos  gris,  les  ailes  noirâtres;  la  queue 

moitié  jaune  et  moitié  noire;  le  bec  rouge  et  les  pieds  noirs. 

Le  Bengali  a  tête  d'azur;  Fringilla picta ,  Lath.  Egalement 
de  la  Chine,  lequel  a  le  bec  ,  le  devant  du  cou  ,  la  gorge,  la 

poitrine  et  les  plumes  anales  rouges  ;  le  ventre  d'un  cendré 
pâle;  le  haut  du  dos  pourpré;  les  ailes  et  la  queue  bleues  ; 

le  croifpion  jaune  :  le  bec  et  les  pieds  rouj^es.  * 
Le  Bengali  a  oreilles  blanches  ;  Fringilla  leucotis  ,  Lath., 

dénomination  sous  laquelle  ont*  été  réunies  cinq  variétés  qui 
toutes,  avec  un  plumage  varié ,  ont  une  tache  blanche  sur  les 
oreilles. 

Le  Bengali  A  joues  orangées;  Fringilla  melpoàa^  VieiJl. , 

lequel  se  trouve  dans  l'Inde.  Il  est  figuré  pi.  7  des  Oiseaux 
chanteurs. 

Le  Bengali  gris-bleu  ;  Fringilla  cœrulescens ,  Vieill.  ,  pi.  8 
des  Oiseaux  chanteurs  ,  qui  habite  sous  la  zone  torride ,  et 

qui  a  le  bas  du  dos  et  la  queue  rouges. 

Le  Bengali  Pbrrein  ;  Fringilla  Perreini^  auquel  M.  Vieillot 

a  donné  le  nom  du  naturaliste  qui  a  trouvé  à  Malimbe  cet  oi- 

seau dont  le  plumage  est  d'un  beau  rouge  sanguin  sur  le  corps, 
et  en  dessous  d'un  gris  bleuâtre. 

L'oiseau  auquel  le  nom  de  sénégali  a  été  le  plus  ancienne- 
ment appliqué,  est  le  Sénégali  rouge-,  Fringilla  senegala  ̂  

Linn. ,  pi.  enl.  de  Buffon  ,167,  &g.  i  ,  sous  le  simple  nom  de 

sénégali,  et  pL  9  des  Oiseaux  chanteurs.  Il  a  déjà  été  parlé 

dans  ce  Dictionnaire,  ^u mot  Linotte,  tom.  XXVI,  pag.  643, 

de  cet  oiseau  dont  la  longueur  totale  est  d'un  peu  plus  de 
quatre  pouces,  et  qui  a  assez  généralement  les  côtés  de  la 

tête ,  la  gorge ,  la  poitrine  ,  lé  ventre  et  le  croupion  d'un 

rouge  vineux  ;  le  dessus  de  la  tête  et  du  cou  d'un  gris  ver- 
dàtre;  le  dos  et  les  ailes  d'un  gris  olivâtre  ;  la  queue  noire. 

Mais  le  plumage  de  ce  sénégali,  qu'on  trouve  au  Bengale  et 
en  diverses  contrées  des  Indes  et  d'Afrique  ,  est  sujet  à  plu- 

sieurs variations  ,  et  il  présente  souvent  des  points  blancs  sur 

les  flancs  ou  autres  endroits  du  corps.  La  femelle ,  brune  sur 

le  dos,  est  d'un  roux  nuancé  de  rougeàtrc  sur  les  parties  où 
le  mâle  est  rouge,  et  d'un  blanc  saU  sous  le  ventre. 
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Gueneau  de  Monibeillar.-!  donne  le  danhik  de  firucf) 
qui  est  de  la  même  taille  que  celui-ci,  comme  une  Tariété« 

A  l'égard  de  Tindividu  tué  à  Cayeime ,  que  le  même  natu- 
raliste présente  comme  une  autre  variété,  il  ne  faut  pas  se 

hâter  d'en  conclure  qu'il  existe  oaturellement  des  sénégalis 
en  Amérique,  car  d'autres  que  Sonnini  ont  pu  ,  avant  et 
comme  lui  y  en  laisser  échapper  dans  cette  contrée. 

11  est  fait  meutioo  d'un  assez,  grand  nombre  d'espèces  de 
ces  biseaux  dans  les  ouvrages  de  Daudin  y  de  M.  Vieillot ,  etc.; 
et  souvent  ces  espèces  sont  établies  assez  légèrement ,  et  sur 

la  seule  inspection  d'un  ou  de  deux  individus  dont  les  coup 
leurs  étoient  différentes.  Ce  sera  donc,  sans  les  ̂ ^arao  tir  toutes, 

et  sans  leur  appliquer  encore  le  nom  de  py^gi^j  qu'-on  va 
en  donner  une  courte  désignation. 

.  Petit  SéNÉGALi  ROUGE j Fririgi/^  minimal  Vieill.,  pL  iodes 
Oiseaux  chanteurs.  Cet  oiseau ,  regardé  comme  une  variété 

du  sénégaii  rouge  ,  a  en  effet  beaucoup  de  ressemblance  avec 

lui  ;  mais  sa  taille  étant  plus  petite ,  et  sa  queue  n^éiaut  pas 
étagée,  ainsi  que  dans  le  précédent,  M.  Vieillot  le  considère 
comme  une  espècç  distincte.  La  femelle  et  les  jeunes  sont 

bruiis  sur  le  corps,  d'un  roux  jaunâtre  sous  l&gor^e,  et  d'ua 
blanc  sale  sur  la  poitrine  et  le  ventre. 

SéNÉGALi  RAYÉ  OU  ASTRiLD  :  Loxîa  ostrild  y  Llou.  ;  pi.  eul. , 
15796g.  2,  et  pi.  12  des  Oiseaux  chanteurs.  Tout  le  plumage 
de  cet  oiseau  est  rayé  transversalement  de  brun  et  de  grisj 
mais  lès  raies  sont  plus  étroites  et  pluis  serrées  aux  parties 

supérieures  du  corps,  où  le  fond  brun  les  rend  d'ailleurs 
moins  visibles.  Le  bec  est  rouge ,  et  une  l>ande  de  cette  cou- 

leur traverse  les  yeux. 

PetitSénégali  A  VENTRE  ROUGE;  Fringilla Tuhii^cntris  y  Vieil!., 

pi.  i3  des  Oiseaux  chanteurs.  Ce  petit  oiseau  du  Sénégal  a  ie 
plumage  rayé  partout  comme  le  précédent;  mais  la  poitrine 

et  le  ventre  sont  d'un  rouge  plus  prononcé.  Le  màie  et  la 
femeile  se  ressemblent;  Us  habitent  en  Afrique  sons  l'équs- 
tenr. 

Sénégali  A  COURONNE  BLEUE  ;  Fringilla  cjanocephaL<Ly  Lath. 
On  trouve  dans  les  Illustrations  de  Miller,  pi.  24  ,  la  figure 
de  cet  oiseau  du  Sénégal ,  qui  a  environ  sept  pouces  de  lou- 

gueur,  dont  le  cou  et  le  dos  sont  d'un  brun  rougeàtre  ;  le 
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somniel  de  la  tête  irtle  croupion  bleus,  la  poitrlae  et  le  ventre 

jaunes,  les  plumes  anales  blanches,  et  les  pennes  alaires  ei 
caudales  noires. 

Sénégali  a  moustaches  rodges',  Fringilla  mystacea.  L'espèce 

à  laquelle  Daudin  ,  lom.  2  ,  pag.  446,  a,  d'après  Van  Er- 
nest, donné  cette  dénomination  latine,  et  qu'il  a  appelée 

en  françois  bengali  mystacin,  est  un  oiseau  delà  Cochinchine 
dVnviron  quatre  pouces  de  longueur,  et  dont  la  grosseut 

n'excède  pas  celle  du  troglodyte  commun  ;  son  plumage , 
d'un  brun  rougeàlre  sur  la  tête  et  le  cou ,  est  d'un  brun  oli- 

vâtre sur  les  parties  supérieures'du  corps,  et  d'un  grisblan^ 
châtre  sur  les  inférieures. 

SéNéGALi  A  MOUSTACHES  NOIRES  ;  Fringilla  erythronotos^  pi.  j4 
des  Oiseaux  chanteurs.  Cette  espèce  est  ̂ e^larqualMe  non 
seulement  par  la  tache  noire  des  joues,  mais  par  le  beau  rouge 

des  flancs ,  du  dos ,  du  croupion  et  des  couvertures  supé- 
rieures de  la  queue  ,  dont  les  pennes  sont  noires,  ainsi  que 

le  milieu  du  ventre  et  les  plumes  anales. 

Sénégau  a  front  pointillé  ',  Loxia  frontalis  ̂   Latii. ,  pi.  1^ 
des  Oiseaux  chanteurs.  Son  plumage,  plus  elliié,  est  noir  et 
ppinti^llé  de  blanc  sur  le  Front,  et  il  a  le  dessus  de  la  tête  et 

la  nuque  orangés;  les  parties  supérieures  du  corps  sont  duo 

gris  ferrugineux;  les  inférieures  blanches,  ainsi  que  la  gorge 
et  le  bec  ;  les  pieds  de  couleur  de  chair. 

SéNéGALi  A  GORGE  NOIRE  ;  FringiUa  atricoUis  ,  Vieill.  Cet 

oiseau,  assez  commun  dans  le  royaume  rie  Gambie,  n'a  que 
trois  pouces  trois  lignes  de  longueur.  Son  front,  ses  joue» 

et  sa  gorge  sont  n/oirs;  le  dessus  du  corps  ,  les  ailes  et  la  queue 
sont  cendrés  ;  des  lignes  noires  et  blanches  traversent  la  poi- 

trine et  le  ventre. 

Sénégali  DuFREsNE;  Frin^z7/a  Dw/rc57ii ,  Vieill.  Cet  oiseau  , 

décrit  sur  un  individu  de  la  collection  de  M.  Dufresne^  na- 

turaliste attaché  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris,  a 

la  tête  et  la  nuque  d'un  gris  sombre  ;  le  dessus  du  cou  ,  le 
haut  du  dos,  les  couvertures  supérieures  des  ailes  d'un  vert 

d'olive  foncé;  les  rémiges  noirâtres;  le  bas  du  dos  et  les  plumes 
uropygiales  de  couleur  de  feu  ;  la  queue  noire,  et  les  parties 

inférieures  du  corps  d'un  gris  blanchâtre. 
SéNéoAri  aurore;  Fringilla  sahjiava^  Vieill.  Cet  oiseau  ,  qui 
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ejcîstc  dans  une  collection  particulière,  et  qui  vient  du  Sé- 

négal, n'a  qu'environ  trois  pouces  et  demi.  Le  dessus  de  son 
corps  est  d*un  gris  plus  foncé  sur  la  tête;  le  dessous  est  noir, 
et  les  plumes  anales  sont  rouges. 

Séni^gali  c^ointicolorb;  Fringilla  quinticolor^  Vieill. ,  pi.  i5 

des  Oiseaux  chanteurs.  Cet  oiseau,  apporté  delà  Nouvelle- 
Hollande,  et  qui  a  le  bec  rouge ,  avec  une  raie  noire  par- 

dessus, et  une  tache  de  la  même  couleur  en  dessous ,  est  d'un 
gris  bleuâtre  sur  la  tête  et  le  dessous  du  corps;  les  sourcils  et 

le  croupion  sont  d^un  beau  rouge;  le  cou  et  le  dos  d'un  vert 

olive,  lesbarbesinférieures  des  ailes  d'un  brun  terne  ;  la  queue 
est  d'un  noir  mat.  Il  existe  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  de 
Paris. 

On  trouve  aussi  dans  les  Oiseaux  chanteurs  de  la  ̂ one  tor- 

ride,  i.**  pi.  1 1  ,  la  figure  du  Sénégali  chanteur  (voyez  Ven- 
goune),  que  la  beauté  de  sa  voix  a  fait  nommer  le  coryphée 

des  bois  baignés  par  le  Niger,  mais  dont  les  couleurs  ,  en  gé- 

néral, d'un  gris  cendré  ,  ne  répondent  pas  à  son  ramage; 
2.°  pi.  1 7  et  iS ,  celles  du  Grenadin  ,  mâle  et  femelle ,  oiseaux 
auxquelsEdwardsavoit  indiqué  pour  patrie  le  Brésil,  uiais  qui 

habitent  en  Afrique  le  pays  des  Yolofs  jusqu'au  cap  de 
Bonne-Espérance;  et  5.** ,  pi.  19  et  20,  TAzu  rouge  et  l'Azu 
VERT,  tous  oiseaux  de  la  même  famille,  dont  la  place  spé- 

ciale a  été  diversement  indiquée  par  les  ornithologistes. 
(Ch.  D.) 

MOINET.  {Ornith.)  C'est  un  des  noms  vulgaires  du  moineau 
commun  ,  fringilla  domeslica  ,  Linn.  (Ch.  D.  ) 

MOINIET.  (Ornith.)  Voyez  Moignet.  (Ch.  D.  ) 
MOINOTON.  (  Ornith,)  Ce  nom  et  celui  de  petit  moine  sont 

donnés  en  langage  vulgaire ,  suivant  Cotgrave  et  Salerne,  à 
la  mésange  charbonnière,  parus  major,  (  Ch.  D.  ) 

MOIRE  (  ConcTi;)'/.  ),  nom  marchand  d'une  coquille  du  genre 
Cône,  Conus  stercus  muscarum ^  Lamck.  (De  B.) 
MOIRE  ou  MAIRE.  (Bol,)  Dans  quelques  cantons  du 

midi  de  la  France,  on  donne  ces  noms  au  chèvre-feuille. 
(L.  D.) 

MOISISSURES.  (Bot,)  Ce  nom  désigne  dans  le  lant^a^^c  vul- 

gaire des  champignons  très-petits  ,  très-délicats,  qui  attaquent 
les   matières  végctaks  et  animales,   fermentesciblcs    et   hu" 

I' 
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fiilde».  Comme  ils  appartiennent  à  des  genres  très-diffërens  , 
nous  renvoyons  les  lecteurs  aux  articles  Mucédines  et  Mucoa  ̂  
qui  renferment  les  espèces  le  plus  communément  nommées 
moisissures. 

Les  moisissures  de  Paulet  )  qui  constituent  le  groupe  84  de 
sa  classification ,  sont  une  réunion  de  plantes  très-différentes 

que  l'on  ne  peut  caractériser  d'une  manière  précise  ;  ainsi  il 
y  ramène  z  1  .^  les  mueor  miniatus ,  Jacq. ,  furfuraeeus ,  Batsch  | 
spharocephalus  et  furfuraeeus,  Linn* 

2.*  Les  fycoperdon  equinum^  Willd.,  einereum^  complanatum , 
vesieulosum,  favogineum  y  et  umhricaU  ^  Batsch* 

3.*  Des  mucilago  de  Haller. 
4.*  Des  Ijycogala  de  Micheli» 
5**  Les  sphœria  olivaeea  et  e^njiuens  de  Michelin 
Il  nomme  ensuite  dans  son  tableau  des  genres,  \^  moisis* 

sures  à  écorce  et  rondes ,  les  mucor  de  Micheli  et  de  Halleré . 

2%^  Moisissures  bn  lait  ,  les  lyeogala. 
Enfin,  dans  sa  description  il  désigne  par  moisissure  enharhê 

hlanche  un  champignon  qui  croît  sur  les  fruits  qui  se  gâtent  1 

et  qu*il  donne  sans  doute  par  erreur  pour  le  champignon  dont 
parle  Rai,  Synops. ,  III ,  n.°  .i3  ,  qui  croit  sur  la  chair  en  pu- 

tréfaction. Sa  moisissure  en  barbe  verte  est  le  mucor  furfura- 
eeusj  linu.  Ces  deux  champignons  constituent  sa  famille  des 

moisissures  en  barbe;  ils  croissent  en  touffes,  et  ressemblent  par 
leur  forme  à  de  petites  épingles.  Voyez  Mucoa  et  MucéoiNss. 

(Lbm.) 
MOISSIN.  {IchlhfoL)  Sur  la  côte  de  Nice  ,  on  donne  vul- 

gairement ce  nom  au  spare  passeroni  de  M*  Risso.  Voyez 
Spare»  (H.  C*) 
MOISSON.  (Bot.)  Nom  delà  récolte  du  blé  et  des  autres 

céréales.  On  emploie  encore  ce  mot  comme  synonyme  de» 
champs  semés  en  céréales.  (  L.  D.  ) 
MOISSON  {Ornith»)j  un  des  noms  vulgaires  du  moineau 

domestique ,  fringilla  domestica ,  Linn. 

On  trouve  ,  dans  le  Nouveau  Dictionnaire  d'Histoire  natu- 
relle ,  le  mot  moisson  d'herbanée ,  comme  désignant  un  friquet» 

(Ch.D.) 
MOITON.  {Ornith.)  Ce  nom ,  qui  est  aussi  écrit  moyton  , 

mouton  y  mu  ton  y  désigne,  dans  divers  ouvrages,  un  grand 
3i.  SG 
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galKnacé  d^Amérîqiie ,  da  genre  Hocco,  et  probablement  le 
hocco  mitu  ,  ou  mitou-poranga  ̂   erax  aleetory  Lian. 

On  connoît  aussi  sous  le  nom  de  mouton  un  grand  oiseau 

de  mer,  qui  est  l'albatros ,  diomedea  exulans.  Lion.  (Cb.  D.) 
MOK AR  (  BoL  )  y  un  des  noms  arabes  da  eenlaurea  maxima 

de  Forskal.  (J.) 
tfOKAY.  (Bot,)  Nom  arabe  du  sébestier  {eordia  m/xa, 

Linn.) ,  selon  MvDelilIe.  Cet  arbrisseau  est  aussi  désigné  daus 
les  vieux  auteurs  par  mocoïta,  motheica  (Serapion)  ,  muheita, 

met^ca  (Ayicenne) ,  quiparo4Ssent  dériver  d*iine  soucl|e  com- 
mune. Le  mohay  et  roumy  est  le  eordia  erenûia^  ]>elâle  ,  Egypte, 

pL  30y  fi^»  1.  (  Lem.) 

MOKFEL  {Bot,)  L'arbre  du  Japon  qui  porte  ce  Bom,  cité 
par  Kaempfer,  est  Voleafragrans  de  M.  Thunberg..  (X.) 
MOKI-JE  NOKI  [Bot.) ,  nom  japonois  de  la  corettc  velue^ 

selon  Thuaberg,  (  Lem.) 

MOKOHO  (Ornith.)  ,  nom  d'un  oiseau  voisin  du  butor,  et 
appartenant  comme  lui  au  genre  Héron.  (  Dbsm») 
MOKOKF,  MUKOKF.  {Bot.)  Ksempfer  citoit  sous  ce  nom 

^ponois  un  arbre  dont  M.  Thunberg  a  fait  son  genre  Clej-tra, 
que  M.  Smith  a  réuni  au  ternstromiay  type  de  la  nouvelle  fàr 
Miille  desternstromiées  (J.) 
MOKOKO.  (Momm.)  Voyez  Mococo.  (Desm.) 
MOKOS.  (Momm.)  M.  Lacépéde  dit  quau  Xapoa  ce  nom 

est  celui  d'un  cétacé  qui  ,  selon  lui ,  pourroit  être  le  cachalot 
macrocéphale.  (  Desm.) 

MOKU-CENO  Kl ,  KEARI  {Bt^t.)  ,  noms  japooois  d*iuie  co- 
reiie ,  eoi;chorus  hirtus ,  suivant  M.  Thunberg.  ( J.  ) 
MOKUS  ou  MOOKUSCH  (  Mamm.  )  ,  nom  hongrois  de  Té- 

eureuil  commun.  (F.  C.) 

MOKUSIN ^  Lysurus.  {Bot.)  Genre  de  champignon-  établi 
par  Fries  {Sjrst.  Mjrcol, ,  vol.  2 ,  1 82a  ) ,  voisiu  de  Voseroe  (aseroé 
de  Labillardière  ) ,  intermédiaire  entre  les  genres  CUUrus  et 
Phallus  y  et  formé  aux  dépens  de  ce  dernier.  11  est  caractérisé 

par  son  péridium ,  ou  conceptacle  stipité  qui  s'ouvre  en  la- nières entières  et  libres. 

Il  offre  un  premier  volva  ou  utérus  sessile,  rond,  qui  con»-         * 
tient  d'abord  le  conceptacle  plongé  dans  une   liqueur  mu- 

queuse^ et  se  déchire  ensuite  pour  la  laisser  échapper» 
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Le  concepCtfcle  eontiga  à  son  pied  se  partage  du  haut  en  bat 

en  lanières  qui  portent  les  séminules  sur  leurs  côtés  exté-» 
rieurs,  et  qui  se  rapprochent  par  Textrémité.  Le  pied  ou  stipe  ̂  

muni  d'un  volva  propre  en  forme  de  gaine  garnie  de  radi- 
cules, est  prismatique,  pentagone,  tistuleux,  celluleux. 

Le  Lysdrus  mokusin  :  Pries,  Sfsl,  Myc.  ,  a,  pag.  2SS ,  ou 

Mohusm  des  Chinois ,  c^est  la  seule  espèce  de  ce  genre ,  c'est 
le  Phallus  mohusin,  Linn. ,  SuppL;  Vent. ,  Diss,  irtMem,  InsÈ,^ 
1 ,  p.  5 1 4  ;  Moiusin  j  Cibot^  in  Nov*  Act,  pelrep, ,  XIX ,  p.  3^5, 
fab.  B\  Phallus  pentagone  ̂   PauL,  Champ. ,  i  ̂   pag.  586.  Ce 
ehampignon  ,  très-fétide,  ne  vit  presque  que  douze  heures) 
il   croît  dans  diverses    provinces  de   la  Chine  sur  les  ra« 
cines  des  mûriers,  dans  les  endroits  ombragés  et  humides, 
particulièrement  après  les  pluies,  dans  les  temps  de  chaleur^ 
Son  volva  est  blanchâtre ,  son  stipe  a  3  ou  4  pouces  de  hauteur^ 
il  est  charnu  à  la  manière  des  phallus;  de  couleur  de  chair» 
plus  foncé  à  Fextrémité  ;  les  découpures  du  conceptacle  soJii 

au  nombre  de  cinq,  égaies^  un  peu  cylindriques,  d'un  rougtf 
assez  foncé ,  contenant  dans  leur  siUon ,  Vers  le  preteier  prin' 
temps ,  un  snc  glutineùx ,  verdàtre  ̂   qui  sort  par  exsudation^ 
qui  se  sèche  ensuite  ,  et  rend  leur  surface  comme  vernissée. 

Les  Chinois  en  font  usage  comme  d'un  bon  remède  poui^ 
guérir  les  ulcères  caneéreux.  Ib  le  brûlent  et  saupoudrent 

avec  sa  cendre  les  ulcères  jusqu'à  ce  que  la  guérison  arrive^ 
Quelques  Chinois  le  mangent,  mait  souvent  il  est  très-maU 
faisant.  (  Lem^  ) 

MORU-SOKU,  TOKUSA  (Bol*),  noms  raponois  d'un*  prèle  g 
equisetum  hyemale,  cités  par  M.  Thunberg.  (J.) 

.  MOKWUREN.  (Bo/.)  Kaempfer  désigne  ainsi  deux  arbrit^ 
seaux  que  les  Japonois  et  lea  Chinois  cultivent  dans  leurs  jar^ 
diifs ,  à  canse.de  la  beauté  de  leurs  fleurs.  Suivaut  M.  Decan*' 
dolle,  ces  arbrisseaux  sont  deux  variétés  du  magnolia  piufpu* 
^fw,  Curt.  Voyei  Magnoaiba.  (Lem.) 

MOLA.  (Ornith.)  Les  perruches,  suivant  LabiUarc^re ,  $w 
nomment  ainsi  au  cap  de  Diémen^  ( Ch*  Dt.  ) 

MOLAGO*COJDI.  (Ual.),V9m  malabartt  oité  par  Rbèed^,r 

d'une  espèce  de  poivrier  dont  le  frutt  paroit  être  le  poivre  t)u 
commerce ,  piper  nigrum;  c'est  le  mirt  des  Braises.  On  le  trouve 
eité  par  Clusius  sous- le  nom  de  m^langa;  Vamalago  du  Mal^ 
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bar,  aotre  poÎTrier  qui  paroit  être  le  piper  malamiri  de  Un- 
nmuij  est  le  mirisso  des  Brames.  (J.) 
MOLAGO  MARAM.  (Bo/.)  On  donne  ce  nom  sur  la  côte 

■lalabare,  suivant  Rhèede,  au  rkuseominiay  espèce  de  sumac 

qui  eit  le  mirisato  des  Brames.  (  J.) 
MOLAN.  {ConchjL)  Adanson  (Sénégal,  pag.  358,  pi.  19) 

décrit  et  figure  sous  ce  nom  le  êoUn  legatmen  de  Linnsus. 

(DbB.) 
MOLANGA.  {But.)  Voyez Molaco-codi.  (J.) 
MOLARITE.  (Afin.)  De  Lamétherîe  a  cru  devoir  désigner 

par  ce  nom  uniyoquc  le  Quabz  ou  Silex  MBUu&as.  Voyes  ee 
dernier  mot.  (B.) 

MOIAROSILEX.  (Mût.)  De  Lamëtherie a  encore  donné  ee 
nom  au  Silex  mbulikie.  Voyez  ce  mot.  (  B.) 
MOLASSE.  (  Af il».  )  Voyez  Macicno  molasse.  (  B.  ) 

■  MOLASSO.  (Bo^)  Dans  quelques  cantons  de  l'Espagne, sui* 
Tant  Clusius ,  on  nomme  ainsi  le  laurier-tin ,  •ihwmum,  tinu$ , 
ou  une  de  ses  yariété».  (  J. } 

MOLDAVICA.  {Bot.)  Ce  genre  de  Toumefort,  qui  ren- 
fermoit  la  moldavique  avec  laqueUe  on  prépare  une  liqueur 

agréable ,  a  été  transporté ,  arec  se»  diversea  espèces ,  pat 
Linn9us,  à  son  genre  Dracocephalum,  (J.) 

MOLDAVIQUE.  {Bot.)  Voyez  DaACOcéPHALs.  (L.  D.) 
MOLE.  {lekthjol.)  Voyez  OtTttACoaiscus.  (H.  C.) 

MOLE-BOUT.  (fcfUÎiX^L)  Voyez  OaTHACORisccs.  (H.  C-) 
MOLÉCULES.  {Chim.)  Petits  solides  dont  Fensemble  forme 

les  corps  tels  qu'ils  se  présentent  à  nous. 
On  distingue  des  molécules  constituantes  et  des  molécules  in- 

tégrantes; les  premières  appartiennent  aux  principes  d'une 
combinaison,  et  les  secondes  sont  le  résultat  de  Tunion  des 

molécules  constituantes.  Voyez  tom.  X,  Supplément,  pag.  5i8. 

(Ch.) 
MOLEMAAR  {IchtkyoL) ,  nom  hollandoîs  du  jeune  merlan. 

Voyez  Meelan.  (H.  C.) 

MOLENAER  (  IchthyoL  ) ,  un  des  noms  par  lesquels  on  a  dé- 
signé le  merlan  commun.  Voyez  Meblan.  (H.  C.) 

MOLÉNAR.  (Oraith.)  Espèce  de  gobe-mouche  que  M.  Le- 

vaillant  a  figurée  dans  le  tome  4  de  sei  Oiseaux  d'Afrique, 
pi.  160.  Voyez  GoBB-MOucHv.  (Ca.D.) 
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MOLENE  {Bot.},  Verbascum,  Lînn.  Genre  de  plantes  di- 
cotylédones m onop étales ,  de  la  famille  des  solanées^  Juss. , 

et  de  la  pentandrie  monogynie,  Linn. ,  qui  offre  pour  prin- 

cip'aux  caractères  :  Uii  calice  monopbylle  ,  persistant,  à  cinq 
divisions  profondes;  une  corolle  monopétale,  en  roue,  à  cinq 
lobes  un  peu  inégaux;  cinq  étamînes  à  filamens  inégaux,  plus 

courts  que  la  corolle,  ordinairement  velus,  au  moins  "pour 
la  plupart;  un  ovaire  supére ,  ovale  ou  arrondi,  surmonté 

d'un  style  filiforme ,  terminé  par  un  stigmate  obtus;  une  Cap- 
sule ovale  ou  globuleuse,  à  deux  valves,  à  deust  loges  polys* 

permes. 
Les  molénes  sont  des  plantes  herbacées,  à  feuilles  alternes  , 

le  plus  souvent  chargées  d'un  duvet  plus  ou  moins  cotonneux, 
et  dont  les  fleurs  sont  nombreuses,  disposées  en  épi  ou  en 

^grappe  au  sommet  des  tiges.  On  en  connoU  près  de  quatre- 
vingts  espèces,  dont  environ  la  moitié  se  trouve  en  Europe^ 
Nous  nous  bornerons  à  parler  des  suivantes. 

*  Feuilles  déeurr entes, 

MotÈNB  OFFICINALE  :  vulgaipemcnt  Bouillon  blang  ,  Bon*- 
HOMME ,  CiERGB  DE  Notre^Dame  ;  Verbascum  thapsus  ,  Linn. , 
Spec,  25a;  FI,  Dan,,  t.  63 1.  Sa  racine  est  pivotante,  assez 
grosse,  bisannuelle;  elle  produit  une  tige  simple,  un  peu  ra- 

meuse, cylindrique,  haute  de  deux  à  trois  pieds,  revêtue, 

ainsi  que  les  feuilles^  d'un  duvet  irès-épais,  formé  de  poils 
rayonnans.  Ses  feuilles  sont  lancéolées,  dccurrentes,  très-co- 

tonneuses des  deux  côtés,  dentées  en  leurs  bords.  Ses  fleurs 

sont  jaunes,  assez  graxMles,  fasciculées  deux  à  trois  ensemble, 
presque  sessiles  et  disposées  en  un  long  épi  cylindrique  ;  les 
divisions  de  leur  calice  sont  ovales -lancéolées;  les  deux  éta- 
roines,  plus  longues  que  les  autres,  sont  glabres.  Cette  plante  est 
assez  commune  en  France  et  en  Europe  sur  les  bords  des 
champs  et  des  chemins. 

J^es  feuilles  de  bouillon-blanc  sont  fréquemment  employées 
en  médecine  comme  émollientes,  adoucissantes,  calmantes 

et  résolutives.  Cuites  dans  l'eau  ,  on  les  applique  en  fomen- 
tation sur  le  bas-rventre  ,  dans  les  maladies  inflammatoires  de 

cette  partie^  on  en  fait  aussi  usage  pour  calmer  les  doulepr^. 
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icautéec  par  les  hémorroïdeft.  On  se  êeti  encore  irès-souTeni 
4^  leur  décoction  pour  faire  des  lavemens  émoUieos  et  caU 
mans.  Les  fleurs  ont  des  propriétés  analogues  à  celles  des 
feuilles  ;  mais  elles  se  prescrirent  plus  particulièrement  en  i|ir 
fusion  dans  les  rhumes  et  les  phlegmasies  de  la  poitrine*  Au 

reste ,  danf  Tusage  qu'on  fait  en  médecine,  soit  des  feuilles, 
^it  des  fleurs,  on  confond  souvent  plusieurs  espèces  de  mo» 
lénes,  et  surtout  la  molène  de  montagne,  la  molèae  jpulvéru» 
lente  et  la  moléne  phlomoïde. 

Le  bouillon^blanc  et  les  autres  molènes  ne  sont  pas  d'aiU 
leurs  d'une  grande  utilité;  leurs  fleurs  très-nombreuses,  et 
qui  se  succèdent  les  unes  aux  autres  pendant  long-temps , 
fournissent  seulement  une  abondante  récolte  de  miel  aux 

abeilles.  Les  animaux  domestiques  ont  presque  tous  du  dé* 
i;oiit  pour  les  feuilles  qui  ont  une  odeur  désagréable  et  une 
saveur  un  peu  nauséabonde  ;  les  chèvres  seules  les  broutent 

quelquefois  lorsqu'elles  sont  poussées  par  la  faim.  Les  tigts 
brûlent  assez  bien  quand  elles  sont  parfaitement  sèches,  et 

les  gens  de  la  campagne ,  qui  manquent  de  bois,  s'en  servent 

quelquefois  pour  chaufi*er  le  four.  Les  feuilles  peuvent  aussi 
être  coupées  pour  augmenter  la  masse  des  fumiers.  Quelques 

pieds-de  molènes  ne  déparent  pas  les  jardins  paysagers;  Is 
blancheur  de  leurs  feuilles  contraste  agréablement  avec  le 
rert  des  autres  plantes;  et  leurs  longs  épis  de  fleurs  font  en- 
core  un  assez  joli  effet, 

MoLisNE  DE  MONTAGNE  :  Verboscum  montanum ,  Scbrad.,  Ver^ 
hasc.j  pag.  35  ;  Schrad. ,  Hort,  GoUing  ̂   iasc,  2  ,  pag.  18  , 
tab.  la;  Verbajscum  crassifolium y  Decand»,  Flor.  Franc.,  3, 
pag.  60 1^  Sa  tige  est  simple  ou  rameuse,  cylindrique  ,  haute 
de  deux  à  trois  pieds,  entièrement  revêtue,  ainsi  que  les 

feuilles  et  les  calices,  d'un  duvet  court,  serré  et  rayonnant. 
{Ses  feuilles  sont  ovales-oblongu  es  ,  pointues,  décurreates; 
#es  fleurs  jaunes  assez  grandes,  à  étamines  toutes  glabres, 
^ont  disposées  en  épi  serré,  simple  ou  rameux«  Cette  plante 
^  été  trouvée  en  France  aux  environs  de  Parjs,  de  Soissons, 

d'Orléans,  etc.  Elle  est  bisannuelle  ,  ainsi  que  la  précédents et  toutes  les  suivantes^ 

MoLèNETH^rsoÏDE:  Verhoscum  thapsoides.  Lion. ,  Spec. ,  1669  ( 
JL«ainc^^ ,  picU  Edc,  4vP^('  316.  Sa  tige  est  rameuse^  hantf 
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de  deux  à  trou  pieds ,  garnie  de  feuillet  lancéolées ,  ctftioo- 
neuses  des  deux  côtés ^  dentées,  un  peu  décurrentes.  Ses 

fleurs  sont  jaunes  y  pédicellées^  fasciculées,  huit  et  plus  en- 
semble, disposées  en  épi  rameux;  elles  ont  deux  de  leucpi 

étamines  moins  velues  que  les  autres.  Cette  plante  croît  en 

France  et  dans  plusieurs  parties  de  l'Europe,  dans  les  Ueiuc 
«ecs,  stériles  ,  et  sur  les  collines. 

**  Feuilles  non  déeurrentes^ 

MoLÈNE  PAtOMOÏDE  :  Verhoscum  phlomoidcs  y  Utijï,  ̂   Spea.^. 
a53  ;  Verhascum  maximum  album  femina  ,  etc.,  Lob.,  Jcoii.  , 
S6o  et  56i.  Sa  tige  est  droite,  cylindrique)  haute  de  trois  à 
cinq  pieds,  toute  couverte,  ainsi  que  les  feuilles  et  les  ca« 

lices,  d'un  duvet  mou  et  blanchâitre.  Ses  feuilles  sont  ovalesr 
oblongues,  pointues,  les  inférieures  rétrécies  en  pétiole  ailé; 
les  supérieures  échancrées  en  cœur,  embrassantes,  mais  non 
décurrentes.  Ses  fleurs  sont  jaunes  ou  blanches ,  fasciculées; 

trois  ou  quatre  ensemble,  et  disposées  en  épi  simple  ou  ra- 
meux; toutes  les  étamines  sont  chargées  de  poils  jaunâtres. 

Cette  plante  ttoii  dans  les  lieux  stériles  et  mr  les  bords  det 
chemins  et  des  bois. 

MoLÈNE  LYCHNFTE  :  Verhascum  lychnitlt  ̂   lÀnn,  ̂   Spee^,  aSS; 
Flor,  DaH,^  tab.  686«  La  tige  de  celte  espèce  est  droite,  un 
peu  anguleuse,  haute  de  trois  à  quatre  pieds,  garnie  de  feuilles 

Qvales-lancéolées ,  presque  glabres  en  dessus  ,  cotonneuses  et 
blanchâtres  en  dessous,  ainsi  que  les  calices;  les  inférieure^ 

pétiolées,  les  supérieures  sessiles.  Ses  fleurs  sont  petites,  d'un 
jaune  pâle,  ou  blanches  dans  une  variété,  pédicellées,  fascir 
eulées,  troisà  si^ç  ensemble,  et  disposées  en  épi  rameux  ;  toutef 
les  étamines  sont  yelues ,  à  poils  blanchâtres*  Cette  molèno 
est  commune  dans  les  lieux  secs  et  montueux* 

MoLÈNE  FLOcorft«BUSE  ;  Verbascumjloccosum^  Waldst.  ,  PL 

Jiun'S'^  1  ,  p.  81.  Sa  tige  est  droite,  haute  de  trois  à  quatre 
pieds  ,  toute  couverte ,  ainsi  que  le  dessous  des  feuilles  et  les 

calices,  d*un  duvet  blanc,  très-'abondant ,  qui  sVnlève  facir 
iement  par  flocons.  Ses  feuilles  sont  verdâtres,  pubescentea 

en  dessus;  les  radicales  très-grandes  et  un  peu  rétrécies  en- 

pi^tiole;  celles  de  Ifi  tig^  ovales-oblongues,  sessiles ,  poiattiiT^j. 
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et  enfin  les  supérieures  cordiformes  et  mucronées.  Ses  fleurt 

sont  jaunes,  assez  petites,  pédicellées,  ramassées  trois  à  huit 

ensemble  par  petits  faisceaux ,  et  disposées  es  vut  épi  très- 
rameux  et  paniculé.  On  trouve  cette  espèce  daits  le»  lieux 

pierreux ,  sur  les  bords  des  chemins  et  des  bois.  C'est  une  de 
celles  qui ,  par  la  multitude  de  ses  fleurs ,  fournit  le  phis  de 
miel  aux  abeilles* 

MoLkNB  Noi&B  :  Tulgairement  Bouillon  noir  ;  Verhascum  ni- 
grum^  Linn*,  Spec,  2  53;  Verhascum  êfWestrej  Fuchs,  Hist,  ̂  
849*  La  tige  de  cette  plante  est  droite,  un  peu  anguleuse , 

d'un  violet  foncé ,  haute  de  deux  à  quatre  pieds,  couverte* 
d'un  duvet  asseï  rare,  et  garnie  defeuîllesdontlesinférieure» 
aont  cordiformes  oblongues ,  pétiolées ,  crénelées»  Ses  fleurs 
sont  jaunes,  pédicellées ,  fasciculées  dix  à  vingt  ensemble,  et 
disposées  en  un  long  épi  ordinairement  simple  ,  mais  Fameux 
à  sa  base  dans  une  variété;  elles  ont  toutes  leurs  étamines  hé- 

rissées de  poils  violets.  Cette  espèce  n'est  pas  rare  dans  les 
lieux  pierreux  et  sur  les  bords  des  chemins. 

MoLkNE  siNuis  :  Verhoscum  sinuatum^  Linn. ,  Spec*  ,  ̂ 54  ; 
Verhascum  nigrum  foliis  papaveri  comiculati ,  Camer. ,  Hisl.  , 

4o3,  Je.  Sa  tige  est  droite,  très-rameuse  ,  haute  d'un  pied  et 
demi  à  deux  pieds,  chargée,  ainsi  que  les  feuilles  et  les  ca* 

lices,  d'un  duvet  très-abondant  et  blanchâtre.  Ses  feuilles 
sont  oblongues,  presque  tou tes sessiles;  les  inférieures  sinuées 
ou  ronciaées  ;  les  supérieures  cordiformes,  entières.  Ses  fleura 
sont  jaunes,  assez  petites,  fasciculées  trois  à  huit  ensemble , 
et  disposées  en  épis  lâches,  grêles  etpaniculés;  elles  ont  leurs 
étamines  hérissées  de  poils  violets.  Cette  molène  croît  sur  les 
l)ords  des  chemins  et  dans  les  lieux  pierreux  du  midi  de  la 
France  et  de  FEurope. 

MoLÈNE  BLATTAiRE  :  vulgaircment  Herbe  aux  mites  ;  Verhas^ 
cumhlattariaj  Lïnn.jSpec,  'jS^;  Blattaria  Pliniij  Lob.,  Icon.j 
564.  Sa  tige  est  droite ,  cylindrique  ,  glabre  ainsi  que  les 
feuilles,  haute  de  deux  à  trois  pieds.  Ses  feuilles  sont  oblon- 

gues, dentées,  les  in Férienres  sinuées  et  pétiolées.  Ses  fleurs 
sont  ordinairement  jaunes,  blanches  dans  une  variété  ,  pédi^i 
cellées  ,  solitaires,  disposées  en  une  longue  grappe,  souvent 
simple,  quelquefois  rameuse;  leurs  calices  et  les  pédoncule» 
sont  hériisés  de  poils  glanduleux.  Cette  plante  est  asses  com«> 
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mune  sur  les  bords  des  chemins  et  des  boîs«  £Ue  mérite  d'être 

cultivée  dans  les  jardins;  elle  peut  surtout  contribuer  à  l'or- 
nement de  ceux  qu'on  appelle  paysagers.  Le  nom  vulgaire 

qu'elle  porte  lui  vient  de  ce  qu'on  lui  attribue  la  propriété 
de  détruire  l'espèce  d'insecte  connue  sous  le  nom  de  miteM 
On  Ta  aussi  employée  autrefois  contre  les  vers  intestinaux  ; 
mais  elle  est  depuis  long«temps  tombée  en  désuétude. 

MoLÈNE  éCARLATE  :  VerboseumphœniceumyLinn»^  Speo.j  2  54; 
Jacq. ,  FL  Aust,^  t.  i25.  La  tige  de  cette  espèce  est  droite  » 
cylindrique  y  chargée  de  quelques  poils  ainsi  que  les  feuilles 

et  les  calices ,  haute  d'un  à  deux  pieds.  Ses  feuilles  inférieures 
*t  les  radicales  sont  ovales ,  pétiolées  ;  les  supérieures  un  peu 
en  ctinMf,  sessiles  et  écartées  les  unes  des  autres.  Ses  fleun, 

sont  d'un  poui^re  foncé,  solitaires,  longuement  pédontu- 
léesy  et  disposées  en  gi^ppe  alongée,  souvent  simple.  Cette 
moléne  croit  dans  les  lieùr  secs ^t  pierreux ,  en  Italie,  en 

Autriche ,  etc.  C'est  la  plus  JQ^e  espèce  à  cultiver  pour  l'or- 
nement des  jardins.  On  la  multiplie  de  graines  qu'on  sème 

en  pleine  terre  à  l'exposition  du  levant  ;  elle  ne  fleurît  que 
la  seconde  année ,  en  mai  et  juin ,  et  périt  après  avoir  donné 
ses  graines.  (  L.  D.) 

MOLETTE  {Bot.) ,  nom  vulgaire  du  tabouret  bourse  à  pas* 
teur.  (L.  D.) 

MO-LH.  {Bot,)  Suivant  Loureiro,  l'on  donne  ce  nom  en 
C  hine  au  champignon  nommé  p«ziza  auricula ,  Linn.  Rumphius 
{Amh.j  11,  tab.  56,  fig.4)  désigne  ce  champignon  par  le  nom 

d'auris^murina,  ou  oreille  de  souris,  qu'on  lui  donne  vulgaire- 
ment à  Amboine. 

Loureiro  nous  instruit  que  les  Cochinchinois  et  les  Chinois , 
mangent  cette  plante  sans  danger  en  assaisonnement  avec  de 
la  volaille  ou  des  pieds  de  icochon.  Selon  cet  auteur,  ce 

champignon  est  d'un  brun  jaunâtre,  sessile,  concave,  irré- 
gulier, avec  des  anfractuosités.  Sa  surface  est  un  peu  rude  et 

soyeuse. 
Cette  description  ne  coïncide  point  avec  celle  du  pezha 

auricula  y  Linn.,  qui  est  Vauricularia  samhuci^  Fers.,  Mjreol, 

Europ* ,  1 ,  pag.  97,  ni  avec  celle  de  Vauricularia  tremelloidcâ 
de  Bulliard,  mais  nous  paroit  une  nouvelle  espèee  de  ce  genrf 

dans  lequel  Persoon  n'en  admet  que  trois.  (Lem.)  .     . 
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MOLI.  (Bot.  )  Voyex  Molt.  (L.D0 
MOLINA.  {Bot»)  Les  auteurs  de  la  Flore  du  Pérou  avoient 

établi  sous  ce  nom  un  genre  qu'ils  distinguoient-du  haeehûris 
dans  la  famille  des  plantes  corymbiféres  par  ses  fleurs  dioiquesi 

Bttsis  depuis  ̂ ue  Ton  a  observé  le  même  caractère  dans  les  dî- 

Tcrs  baceharis  originaire»  d'Amérique  ̂   et  qu'on  a  pu  rapper* 
ter  au  conjrsa  les  baceharis  non  dioïques,  le  nom  de  hacehariê 
est  resté  aux  espèces  dont  les  organes  sexuels  sont  séparés , 
et  on  y  a  réuni  les  molina  de  la  Flore  péruvienne  :  on  trouve 
dans  la  famille  des  malpighiacées  un  autre  moUna  de  Ca vanilles» 
plus  connu  maintenant  sous  le  nom  de  Hiftag^,  qui  lui  a  été 
donné  par  Gœrtner.  (Voyez  ce  moté)  Un  troisième  molinœc^ 
de  Commerson  est  maintenant  réuni  augenre  Cupania.  (J.) 

MOLINIA.  {Bot^  Genre  de  plantes,  de  la  triandrie  digprrûe^ 
et  de  la  famille  des  graminées  ̂   très-voisin  du  melica.  Ses  ca* 
ractères  sont  les  suivans  :  F2eurs  hermaphrodites;  glume  ou 

calice  bi-quadriflore,  formé  de  deux  valves  inégales ,  aiguës^ 
corolles  ou  balles  coniques,  beaucoup  plus  longues  que  le  ca- 

lice, celle  de  Texirémité  avortée,  et  remplacée  souvent  par 
un  petit  corps  rudimentaire>  valves  delà  corolle  lancéolées, 

pointues  ;  style  bipartite  ;  sligmates  en  forme  d'arrosoir;  grai- 
nes enveloppées  parles  corolles,  terminées  par  les  restes  per- 

«istans  des  styles ,  et  marquées  d'un  sillon  latéral. 
Ce  genre,  créé  par  Schrank,  et  adopté  par  Mœnch  ,  Koeler, 

Palisot-de-Beauvois,  Persoon,  qui  lui  a  donné  le  uoin  d'eno- 
difim,  conservé  par  Gaudin,  Komer  et  Schultes,  est  fondé 

-sur  le  melica  ectrulea^  Linn»;  plante  commune  par  toute  l'Eu- 
rope ,  qui  diffère  beaucoup  des  vrais  melica  par  son  port ,  ses 

fleurs  et  ses  graines ,  et  qu'on  ne  peut  pas  non  plus  laisser  dans 
les  genres  Aira^  Arundo  et  Festuca,  où  l'oai  placée  Lânnœus, 
Koeler,  Decandolle.  Voyez  Melique.  (Lem.) 

-  MOLINO.  (Bot,)  Aux  environs  de  Grenade,  on  donne  ee 
nom  à  un  genêt  qui  est  un  scorpius  de  Clusius,  maintenant 
^enista  lusitanica»  (J.  ) 

■    MOLINŒA.  (  Bot.  )  Voyez  Cupani.  (  Poia.  ) 
MOLLAVI.  (  BoL)  Voyez  Heritiera.  (Poir.) 
MOLLE.  (IchthyoL)  Sur  plusieurs  points  des  c6tes  de  la 

Méditerranée  on  appelle  ainsi  la  tanche-de^mer.  Voyez  Pnrcuu 
(H,  a) 
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MOLLE  (ichlhjcU)  ,  nom  vulgair«  du  tacaud,  ou  petite 

«nome  fraicbe.  Voyez  Morcb»  (H«  C.) 

MOLLE  iSohinus  M  (  Bot.)  Genre  déplantes  dicotylédones  «  k 
Heurs  dioiques,  de  la  famille  des  téréhirUhacéts^  del^dioéei€ 
décandrie^  dont  le  .earactére  essetitiel  consiste  dans  des  fleurs 

.dioiques  par  avortement;  un  calice  persistant,  à  cinq  divj«i>. 

siofiS'.cinq  pétales;  dixétamines;  un  ovaire  supérieur;  point 
de  style;  trois  stigmates sessiles;  un  drupe  sphérique>  monos* 
jperme,  à  une  ou  trois  loges. 

MoLLÛ  à  FOUOLES  DENTÉES  :  Schinus  molU ^  Linn.  ;  Laanck. ,  ZI/« 

jgfn.,  tab.  822  ;  Lobel ,  Jeu,  pars  s ,  tab.  io5  ;  Ga?rtn«,  deFructm^i^ 

tab.  140;  vulgairement  Molle  ou  Poivrier  d' Amérique.  Grand 
arbre  toujours  vert ,  dont  le  feuillage  élégant  et  léger  lui  donne 

un  aspect  très-pittoresque.  La  tige  se  divise  en  longs  rameaux 
foibles,  menus,  pendans  comme  ceux  du  saule  pleureur;  gap» 
nis  de  feuilles  longues,  alternes,  péiiolées,  toujours  vertes,  ailéea 

avec  une  impaire,  composées  de  diK-neufà  vingt  etuue  folioles 
linéaires,  lancéolées,  aiguës,  lisses,  dentées  en  scie,longuM 

.d'environ  un  pouce  et  demi;  la  foliole  terminale  beaucoup 

plus  longue.  Les  fleurs  sont  petites,  un  peu  pédieellées,  d'un 
blanc  jaunâtre,  disposées  en  panicules  lâches,  un-peu  flexueuses  ; 

munies  d'une  petite  bractée  écailleuseàlabase  des  ramifications» 
Le  fruit  est  une  baie  succulente^  sphérique ,  uniloculaire ,  de  la 

grosseur  d'un  pois^,  renfermant  un  (quelquefois  deux  ou  trois) 

noyau  ovale ^  anguleux,  creusé  dans  son  milieu  d*une  large 
eavité,  dans  laquelle  se  trouve  une  semence  :  les  parois  ofifrenÇ 

également,  à  leur  intérieur,  six  autres  cavités  remplies  d'uM 
liqueur  huileuse,  aromatique.  Cet  arbrisseau  croit  au  Pérou 
et  au  Mexique. 

Il  sort  de  ses  feuilles  et  de  ses  rameaux  froissés  un  suc 

gluant  et  visqueux,  qui  répand  une  odeur  aromatique 

un  peu  poivrée,  approchant  de  celle  du  fenouil.  Il  suinte  9  des 

gerçures  pu  crevasses  de  l'écorce,  une  liqueur  résineuse,  tris* 
lodorante,  qui  devient  concrète  à  l'air*  Cette  écorce,  séchée  et 
réduite  en  poudre,  est  propre,  di&>on,à  raffermir  les  gencives 
et  les  dents;  appliquée  sur  les  ulcères,  elle  les  déterge.  Les  pe*- 
tits  rameaux  servent  à  faire  des  cure-dents.  La  pulpe  des  fruits , 

d'après  Feuillée,  est  un  peu  gommeuse,  d'une  saveur  douce» 
Les  Indiens  en  font  une  boisson  très-délicate;  ils  mettent, pou|r 
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eel«|  cet  fruits  en  infusion  dans  de  Teau,  et  les  pressent  dans 
cette  même  eau ,  pour  leur  faire  rendre  leur  .suc  ,  lequel  se 
mêlant  avec  elle ,  lui  communique  une  belle  couleur  yineuse. 
Les  gens  du  pays  boivent  cette  liqueur  pour  se  rafraîchir;  ils 
en  obtiennent  aussi  une  sorte  de  vinaigre* 

«  Si  on  casse  les  feuilles  du  moUë,  dit  M.  Desfontaine ,  e^ 

qu*on  en  jette  les  parcelles  sur  une  eau  limpide ,  on  les  voit  se 
mouvoir  par  secousses,  et  glisser  rapidement  à  sa  surface.  Cei 
mouvemenSy  qui  durent  pendant  un  temps  assez  long,  sont 

dus  k  un  suc  résineux  qui  s'amasse  en  gouttelettes  à  Touverture 
des  vaisseaux  rompus,  et  qui ,  venant  à  s'échapper  subitement, 
donne  une  impulsion  rétrograde  aux  petits  fragmens  de 

feuilles.  L'eau  dans  laquelle  on  a  fait  bouillir  Técorce  de  molle, 
s'emploie  en  lotions  pour  guérir  les  tumeurs  et  les  inflamma- 

tions. On  retire  aussi  des  feuilles  une  substance  blanche  et 

odorante,  qui  approche  de  la  gomme  élémi,  qu'on  fait  dis- 
soudre dans  du  lait,  et  qu'on  emploie  souvent  dans  les  ma- 

ladies des  yeux.  ̂  

Cetarbre  est  cultîvédanslesjardiqsdes curieux;  il  ne  s'y  élève 
guère  au-delà  de  dix  à  douze  pieds.  Il  vient  en  pleine  terre 
dans  le  midi  de  la  France  ;  il  y  porte  même  des  fruits.  Dans  le 

nord^  il  convient  de  l'abriter  en  hiver.  On  le  multiplie  de  mar- 
cottes et  de  graines  que  l'on  sème  sur  couche  ;  il  reprend 

difiScilement  de  boutures. 

MoLLiâ  A  FOLIOLES  ENTIERES  :  SohinuM  areirdj  Linn.  ;  Clus.,  Cur. 

Po$t»j  tab.  5o;FeuiII.,  Peruv.^  vol.  3,  tab.  3o.  Arbrisseau  mé- 
diocrement élevé,  dont  les  rameaux  sont  grêles,  un  peu  pen- 

dans,  les  feuilles  composées  de  dix  à  quinze  paires  de  folioles 
sessiles,  linéaires,  très-étroites,  glabres,  entières;  les  fleurs 
disposées  en  panîcules  lâches,  axillaires  et  terminales,  conte- 

nant huit  à  douze  étamines;  les  anthères  de  couleur  orangée  ; 

les  fruits  glabres,  sphériques,  de  la  grosseur  d'un  petit  pois; 
les  cavités  des  parois  du  noyau  renferment  une  liqueur  aro- 

matique, qui  exhale  une  forte  odeur  de  térébenthine.  Cette 
plante  crott  au  Brésil,  au  Pérou  et  au  Paraguay.  (  Poir.) 
MOLLERA.  (IchthyoL)  Suivant  François  de  la  Roche,  A 

Iviça  ,  on  donne  ce  nom  au  Phycîs  méditerranéen.  Voyez 
Phvcis.  (H. g.) 

MOLLETON.  (Ornith. )  Voyez  Mor^ton.  (  C».  D^) 

h 
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MOLLETTE.  (  Chinié)  Lorsqu'on  veut  diviser  un  corps  ou  le 
mêleravec  un  autre  corps  par  trituration,  on  fiiit  usage  d'un 
plan  de  porphyre,  de  marbre  ou  de  verre,  et  d'une  espèce 
de  cône  en  ces  mêmes^  matières  dont  la  base  est  plane;  c'est 
ce  c6ne  qu'on  appelle  mollette.  On  étend  la  matière  sur  le 
plan,  et  l'on  promène  ensuite  la  mollette  dessus  en  la  pressant 
plus  ou  moins  contre  ce  plan.  (Ch.) 

MOLLIA.  (Bot.)  Gmelin  donnoit  ce  nom  à  un  arbrisseau 

des  îles  de  la  mer  du  Sud ,  ou  mer  des  Indes ,  nommé  primi- 
tivement philadelphus  par  Solander,  ensuite  juTigîa  par  Gœrt-* 

ner,  imbricaria  par  MM*  Smith  et  Persoon ,  lequel  paroll 
devoir  être  réuni  à  Vescallonia  de  Linnaeus  fils,  genre  voisin 

de  l'airelle.  (J.) 
MOLLIA.  {Bot,)  Voyez  PoLYCARPés*  (Poih*) 
MOLLICëFS.  {Ornith.)  Aristofe,  auchap.  22  du  livre 9  de 

son  Histoire  des  Animaux ,  emploie  pour  désigner  un  oiseau 

dont  le  principal  caractère  est  d'avoir  le  crâne  mou ,  une  em^ 
pression  qui  se  trouve  littéralement  traduite  par  ce  terme  en 
françois ,  et  par  le  mot  molliceps  en  latin*  Cet  auteur  ajoute 

que  l'oiseau  dont  il  s'agit  est  d'une  taille  inférieure  à  celle  de 
la  grive,  qu'il  a  le  bec  petit,  rond  et  fort;  que  sa  couleur  est 
cendrée  ;  qu'il  reste  stupidement  à  la  même  place  ,  où  il  se 
laisse  prendre ,  et  qu'il  est  la  proie  la  plus  ordinaire  du  chat- 
huant.  tiODgolius,  Eber  et  Peucer  ont  cm  le  reconnottre  chez 

la  petite  bécassine,  d'autres  chez  le  gros^bec.  Ni  l'un  ni  l'autre 
de  ces  rapprochemens  ne  peut  convenir  à  cet  oiseau ,  par  di-> 

verses  considérations  trop  frappantes  pour  avoir  besoin  d'être 

détaillées  ici  ,  f  t  ce  qu'Aristote  dit  des  qualités  de  son  bec , 
ne  semble  pas  plus  concorder  avec  sa  dénomination.  (Ch.D.) 
MOLLIE,  Mollia.  {Poljp.)  M.  Lamouroux,  ayant  remarqué 

que  les  deux  dernières  espèces  de  flustres  caractérisées  dans 
son  ouvrage  sur  les  polypiers  flexibles  (F.  patellaire  et  apla- 

tie), diffèrent  des  autres,  parce  que  les  cellules  sont  presque 

isolées  etpédicellées,  aproposé  d'en  faire  un  petit  genre,  qn'il 
dédie  à  M.  de  Moll  (qui  a  beaucoup  étudié  les  escharres  ) ,  sons 

le  nom  de  Molue.  Il  ne  l'a  cependant  pa»  définitivement 
établi,  parce  qu'il  n'a  vu  que  la  figure  de  ces  deux  escharres. 
Voyez  Escharres.  (Db  B.)  j 
MOLLINEDIA.  {Bot.)  Genre  de  plantes  dicotylédones,  à 
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fleurs  incomplètes,  qui  paroit  se  rapprocher'  de  la  fami\1e''dg!t 
anonéesy  de  la  polyandrie poly g jnie  j  offrant  pour  caractère  es^ 
sentiel  :  Un  calice  turbiné ^  presque  fermé,  à  quatre  divisions; 

point  de'  coriolle;  des  étamines  nombreuses  attachées  sur  le 
réceptacle-,  les  anthère»  cunéiformes;  un  grand  nombre  dV 
iraires,  autant  de  styles  su  bu  lés  ;  plusieurs  drupes  sessilrs^  ( 

placés  sur  un  réceptacle  plane. 

Ce  genre  a  été  établi  par  les  auteurs  de  la  Fkire  dti  Pérou ^ 

qui  en  ont  mentionné  trois  espèces,  mais  sans  autre  descrip- 

tion qu'une  phrase  spécifique,  tl  renferme  des  arbres  ou  ar-^ 
brisseaux,  observés  dans  les-grandes  forêts  da  Pérou  ,  surtout 

dans  celles  qui  sont  composées  de  chinehona^  tels  sout,  i  •*  mcl^ 

Knedia  repanda  ̂   "Ruiz  et  Pav.,  Syst,  vég,^  Flor,  P^ift».,  pag.  14^1^ 
Cette  plante  a  des  rameaux  garnis  de  feuilles  ovales,  ellip- 

tiques, ridées,  sinuées  à  leurs  bordsr  Le  fruit  consiste  en  un 

drupe  qui  fournit  une  couleur  pourpre^  2.**  moUii^dia  ovatùf 
à  feuilles  ovales ^  luisantes,  dentées  en  scie  à  leur  partie  su- 

périeure. Les  drupes  fournissent  une  couleur  vitiielte  ;  ils  sont 

recherchés  avec  avidité  par  les  oiseaux;  ZJ^  mollinedia  laneeo" 

io/a,  arbrisseau  d'environ  quinze  à  dix-huit  pieds,  dont  les 
feuilles  sont  opposées  ou  ternécs-,  lancéolées,  dentées  en  scie 
vers  leur  sommet.  (  Poir.) 

MOLLIPENNES.  (Entom.)  Nom  par  lequel  nous  arons  dé- 

signé une  famille  d'insectes  coléoptères-hétéronrérés,  àélytres 
molles  comme  les  téléphores ,  les  lampyres.  Voyez  Apalvtres,  et 
la  planche  9  de  Patlas  de  ce  Dictionnaire.  (C.  D.) 

MOLLUGINE,  Mollugo.  (Bol.)  Genre  de  plantes  dicoty* 

lédones,  à  fleurs  incomplètes,  de  la  famille  des^  carj^ophyUéesr^ 
de  la  triandrie  irigjrnie  de  Liimxus,  offrant  pour  caractère 
essentiel  :  Un  calice  à  cinq  folioles  colorées  en  dedans  ;  point 

de  corolle;  trois  étamines;  un  ovaire  supérieur,  à  trois  sil^ 
Ions;  trois  styles;  une  capsule  à  trois  loges,  à  trois  valves, 
renfermant  des  semences  nombreuses. 

MoLLUGiNE  VERTiciLLÉE:  Motlugo  vertieiltaitL,  Linn.;  Lamck.^ 

Iti,  gen, ,  tab.r  Sa  ;  Pluk. ,  Phjtogr. ,  tab.  532  ,  fig.  '5.  Sa  racine 
est  pivotante  et  blanchâtre  ;  elle  produit  une  rosette  de  feuilles, 

du  centre  de  laquelle  sortent  plusieurs  tiges  herbacées,  me- 
nues, articulées,  étalées  sur  la  terre;  divisées  en  rameaux  é\^ 

chotèmes,  garnis  de  feuilles  sessiles,  verlicillées ,   inégjles^ 

i 

i 
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linéaires-^laneéolécs,  glabres,  plus  courtes  que  tes  I^Htre-nœuds  ^ 
'longues  de  douce  à  quinee  Irgaes.  Les  fleurs  sont  petites^ 
axît -aires,  réunies  au  nombre  de  cinq  à  sept  à  chaque  verti- 
cille,  soutenues  par  des  pédoncules  grêles,  plus  courts  que 
les  feuilles;  le  calice  vert  en  dehors,  blanchâtre  en  dedans. 
Le  fruit  est  une  petite  capsule  ovale,  triloculaire ,  remplie 

d^un  grand  nombre  de  semences  réni formes,  iuisantea,  mar- 
quées »ur  le  dos  de  trois  lignes  saillantes;  Cette  plante-  eroilf 

dans  la  Virginie  et  antres  contrées  derABnérique  septentrio- 
nale. On  la  cultive  au  Jardin  du  Roi. 

MoLLUGiNC  A  TI6B  NUE  :  Moilugo  nudicduUs,  Lamck.  ;  Burai*^ 

ZeyL ,  tab.  &,  fîg.  2 ,  var.  fi  ;  Mallugo pentapl^llafLinn^  ;  Burm.y 
ZejL^  tab.  8,  fîg.  i.  Je  considère  ici  eomme  variétés,  deux 
plantes  que  M.  de  Lamarck  croyoit  être  deux  espèces  distinctes. 
On  remarque,  en  ef£et,  dans  la  figure  1  de  Burmann,  cinq 
folioles  inégales  à  la  base  des  panicules.^  Dans  la  figure  a  du 
Kiéme  autour  ce»  folioles  sont  beaucoup  plus  petites,  en 
forme  de  bractées,  quelquefois  presque  nulles.  Les  feuilles 

radicales  ovales-oblongues,  étalées  en  rosette,  varient  dans- 
leur  grandeur;  il  en  sort  des  tiges  nombreuses,  herbacées, 
MCendantes,  divisées  en  rameaux  paniculés ,  par  dichotomies^ 
accompagnées  de  petites  bractées  à  leur  base.  Les,  fleurs  sont 

petites,  nombreuses  y  un  peu  pédicellées;  Te  calice  est  composé- 
lie  cinq  folioles  persistantes,  un  peu  obtuses ,  concaves ,  blan« 
châtres  en  dedans»  Le  fruit  est  une  capsule  glabre,  ovale,, 
légèrement  bosselée,  contenant  des  semences  nombreuses, 
presque  orbiculaires,  un  peu  réniformes.  Cette  plante  croit 
à  Tile  de  Ceilan  et  dans  celle  de  France. 

MoLLU GIN E  A  FEUILLES  OPPOSÉES  :  MMugo  oppoêUifolia  j  Linu.-; 
Pluken. ,  Fhytogr, ,  U^S  ,  fig.  6.  Petite  plante  dont  la  tige  est 
herbacée,  rameuse,  articulée  ̂   ses  rameaux  sont  glabres ,  longSyi 

diffus^  ses  feuilles  opposées,  très-étroites,  glabres,  linéaires^ 
lancéolées,  très-aiguës,  plus  courtes  que  les  entre^uœuds  ;ses 
pédoncules  axi&aîres,  un  peu  fascicules  le  long  des  rameaux, 
simples,  capillaires,  uniflores,  presque  de  la  longueur  de^ 
feuilles. Le  calice  est  composé  de  cinq  folioles;  les  semences  sont 

très-petites,  roussàtres.  Cette  plante  croît  dans  Tîle  de  Ceilan.. 
On  prétend  que  les  habitans  du  pays  la  mangent  en  salade. 
M0LLU6INE  ismilMy  Moilugo  TodiaULy  Ruiz  et  Pav. ,  F/.  Pev^ 
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vol.  ly  pag*  48.  De  tes  racines  sortent  environ  une  doucaloe 
de  tiges  couchées  y  étalées  en  étoiles,  inégales,  dichotomes, 

longues  d'environ  six  pouces,  légèrement  pubescentes,  gar^ 
nies  de  feuilles  opposées,  pétiolées,  en  ovale  renversé,  en- 

tières, un  peu  mucronées;  quelques  unes  plu^courtes,  placées 
dans  les  aisselles.  Les  fleurs  sont  sessiles,  axiUaires,  Aggrégées, 
séparées  par  des  bractées  subulées^  Cette  plante  croit  au 
Chili,  dans  les  terrains  inondés.  (Fois.) 
MOLLUGO.  {BoL)  Ce  nom  ancien ,  qui  étoit  donné  à  des 

galiets,  galiurtij  plantes  de  la  famille  des  rubiacées,  a  été 
transporté  par  Linnœus  à  un  genre  de  celle  des  caryophjl- 

lées,  qu'il  a  ensuite  subdivisé  en  plusieurs  de  la  même  sé- 
rie. Voyez  MoLLuoxNE.  (  J.) 

rlN    DU    TSENTI-OlfliuiB  VOLUME* 

LS  NOBMANT  FILS,  IMPRIMEUR  DU  ROI, 

Rue  de  Seia«;n**8. 
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